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R E C H E R C H E S 

L'APPAREIL CONDLCTELR EOLIAIRE 

D E S R O S A C É E S , 

DES CHRYSOBALANÉKS FJ HES LÉGUMLNËUSES. 

m i R O D U C T l O - N . 

Le choix et la délimitation de ce Iravail soulève une première 
question. La p lupar t des t r a v a u x d 'Auatomie végétale por ten t sur 
tous les organes végétatifs d 'une famille donnée, et const i tuent des 
monographies familiales faites à ce point de vue. Les au t res , en 
plus pe t i t nondjre, ont pour objet un seul membre de la p lante , 
les exemples étudiés é t an t pris dans les familles les plus diverses. 
Tels sont, en ce qui concerne la feuille, les t r a v a u x de MM. de Can-
dolle, Pet i t , Lignier, Col, Bouygues. Le présent Mémoire ne rent re 
ni dans l 'une, ni dans l ' aut re de ces catégories; il est nécessaire, 
pour qu'i l en soit ainsi, d© dire les conditions dans lesquelles il a 
été entrepris . 

Les t r avaux généraux sur la s tructure de l 'appareil conducteur 
des feuilles dont il v ient d 'ctre (question soulèvent une foule de 
problèmes d 'un intérêt théorique général, d'où me vint le désir de 
reprendre cette é tude dans son ensemble. C'est dans cette intention 
que j ' a i passé successivement en revue des feuilles appar tenan t 
aux différents groupes d'Angiospermes. De ce travail s'est dégagée 

M. 1 
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cette double constatat ion : i ° dans une famille donnée on t rouve 
trois à qua t re types d 'appareil conducteur très différents; 2° ces 
différents types se re t rouvent dans les autres familles. On peut con
clure de là que l 'étude approfondie de la feuille dans une famille 
ou un groupe de familles convenablement choisies serait suffisante, 
sinon pour résoudre l 'ensemble du problème, du moins pour acqué
rir un certain nombre de notions d 'une application plus générale, 
no t ammen t pour mont re r les relat ions qui existent entre les types 
de s t ructure si différents dont nous constatons souvent la coexis
tence dans une même famille. L 'é tude de types multipliés et très 
voisins est susceptible d 'expliquer des faits que l 'é tude d'exemples 
t rop éloignés ne permet pas d ' interpréter , parce que les formes 
intermédiaires qui les relient ont été négligées. D 'au t re par t , en 
dehors de cette contr ibut ion à l 'é tude des questions de morpho
logie et d 'anatomie générales, un tel t ravai l fournit des éléments 
dont la Systémat ique tirera par t ie . Le groupe des familles qui a 
été envisagé ici forme un ensemble de types que l 'on est d'accord 
pour considérer comme très voisins. D 'au t re par t , ces difl'érences 
entre les genres et les t r ibus sont assez impor tan tes pour que l'on 
puisse espérer saisir, des variat ions corrélatives impor tan tes du 
système conducteur foliaire. 

Ce t ravai l a été commencé en 1911, dans le Laboratoire de Bota
nique de la Facul té des Sciences de Lille, sous la direction du pro
fesseur Charles-Eugène Ber t rand , mor t depuis pendan t l ' invasion, 
et à la mémoire duquel ces recherches sont dédiées, comme un bien 
faible témoignage de reconnaissance. Le souvenir de C.-E. Ber t rand 
est encore t rop présent dans tou tes les mémoires et t rop vivace, 
d'ailleurs, pour qu'i l soit nécessaire de rappeler ce que lui doivent 
ceux qui ont eu le privilège de travail ler à ses côtés. 

In ter rompu par les événements t ragiques de ces dernières années, 
ce travail a été repris, il y a un an et demi environ. C'est pour moi 
un devoir de remercier M. le professeur Guignard de sa bienveillance 
et des précieux conseils dont il m 'a fait bénéficier depuis. 11 m'est 
difficile de dire de quel réconfort me furent, dans mon isolement 
relatif, les encouragements d 'un tel maî t re . 

Au moment de la mise au point de ce .Mémoire, M. Ricùme, pro
fesseur de Botanique à la Facul té des Sciences de Lille, m 'a fourni 



3 -

d e t r è s u t i l e s i n d i c a t i o n s , j e l u i e n a d r e s s e l ' e x p r e s s i o n d e m a 

g r a t i t u d e . J e n e s a u r a i s n o n p l u s o u b l i e r ( [ u ' a u p a r a v a n t , à c ô t é d e 

C . - K . B e r t r a n d , i l a e x e r c é u n e a c t i o n q u i , p o u r ê t r e d i s c r è t e , n ' e n 

é t a i t p a s m o i n s t r è s r é e l l e ; s a v a s t e é r u d i t i o n s c i e i u i ( i < | u e v e n a i t 

c o i i i p l c L e r l e s i d é e s s i o r i g i n a l e s d e c e l u i - c i p a r u u e x p o s é i u i p a r l i a l 

d e s t l i é o r i e s e u p r é s e u c e . 

L a p l u p a r t d e s é e t i a n t i l l o u s d e p i a u l e s r a r e s ( | u i o n t s e r v i d e 

i i i a l é r i e l à c e s r e c l i e r c h e s p r o v i e n n e n t d e l ' H e r b i e r d u . M u s é u m ; 

j e d o i s b e a u c o u p à l a s y m p a t h i e e t a u x c o n s e i l s é c l a i r é s d e M . l e 

p r o f e s s e u r L e c o m t e e t à l ' i n f a t i g a b l e o b l i g e a n c e d e M . D a n g u y , 

a s s i s t a n t a u M u s é u m . L e s J a r d i n s b o t a n i q u e s d e L i l l e , L j o n , C a c n , 

A m i e n s , l e J a r d i n d e s P i a u L e s e t l e J a r d i n d e l ' E c o l e s u ] ) é r i e u r e d e 

p l i a r m a e i e d e P a r i s , l a v i l l a ' l l m r e t , m ' o n t f o u n d d e n o n d j r e u x 

é c h a n t i l l o n s e t i l m ' e s t i m p o s s i b l e d e r e m e r c i e r i c i , c o n n u e j e l e 

v o u d r a i s , t o u s c e u x q i d m ' o n t f o u r n i l e s é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à e e 

t r a v a i l . 

A v a u t d ' a b o r d e r l ' e x j j o s é d e c e s r e c h e r c h e s , i l e s t i n d i s p e n s a b l e 

d e d i r e c o m m e n t s e p r é s e n t e n t , d ' a p r è s l e s t r a v a u x a n t é r i e u r s , l e s 

q u e s t i o n s r e l a t i v e s à l a s t r u c t u r e d e s f e u i l l e s d e s A n g i o s p e r m e s e n 

g é ? i é r a l , p u i s d u g r o u p e d e f a m i l l e s q u i n o u s i n t é r e s s e e n p a r t i c u l i e r . 

L ' A N V T U M I K D E L ' A P P A K K I L C U M J U C T E L U D I ' S l E L l L L E S 

C H E Z L E S I J l C O n L É D O N E S . 

A u l i e u d ' e x p o s e r l e s d i J l e r e n l s t r a v a u x s u r l ' a p p a r e i l v a s c u l a i r e 

d e s f e u i l l e s d e s D i c o t y l é d o n e s e n e n s u i v a n t l ' o r d r e e h r o n o l o g i c j u e , 

n o u s p a s s e r o n s s u c c e s s i v e m e n t e n r e v u e : 

1 ° L e s t r a v a u x d e s c r i p t i f s , q u i c o n s t i t u e n t , e u ( p i e l < [ u c s o r t e , l e s 

d o n n é e s p r é c i s e s d e s p r o b l è m e s à r é s o u d r e e t d o n t n o u s r e t i e n d r o n s 

s u r t o u t l e s d é t i i n t i o n s d e s d i l î é r e n t e s f o r m e s d e l ' a p p a r e i l c o n d u c 

t e u r f o l i a i r e ; 

a ° L e s i n t e r p r é t a t i o n s m é t h o d i ( { u e s , q u i p r o p o s e j i t d e s s o l u t i o n s 

à c e s p r o b l è m e s e t n o u s p r é s e n t e n t l a f e u d l e , s o i t c o m m e u n e u n i t é 

f o n d a m e n t a l e , ( j u i , p a r s a j u x t a p o s i t i o n a v e c d ' a u t r e s u n i t é s a n a 

l o g u e s , p e r m e t t r a i t d ' e x p l i q u e r l a s t r u c t u r e d e l a t i g e , s o i t c o n n n e 

u n e u n i t é d é r i v é e d e l ' u n i t é f o n d a m e n t a l e q u i s e r a i t c o n s t i t u é e p a r 

l a t i g e . 



— i — I. Travaux purement descriptifs. 

C. de Candolle, dans son « Anatomie comparée des feuilles dans 
quelques familles de Dicotylédones » (18791, a répart i les différentes 
formes de l 'appareil conducteur dans des catégories établies sur la 
remarque suivante : la majeure par t ie du système libéroligneux des 
feuilles est disposée, sur une section transversale, t an tô t suivant un 
arc de cercle, t a n t ô t suivant une courbe fermée. Dans ce dernier cas, 
nous pouvons distinguer deux régions : l 'une, intérieure à cette 
courbe, la moelle; l ' autre , extérieure, Vécorce. Des faisceaux supplé
mentaires peuvent exister t a n t ô t dans l'écorce, t an tô t dans la 
moelle, d 'où la dist inction de quat re sortes de feuilles : 

1° Les feuilles à système p) incipal ouvert; 
Les feuilles à système principal fermé; 

3° Les feuilles à système principal fermé comportani do plus des 
faisceaux situés dans la moelle : feuille.^ à faisceaux intramédul-
laires; 

4° Les feuilles à système principal fermé possédant en outre des 
faisceaux situés dans l'écorce : feuilles à faisceaux intracorticaux. 

Il est permis de crit iquer cette terminologie qui préjuge de l'im
por tance relative .des différents éléments du système conducteur 
et qui exprime la pensée de l ' au teur lorsqu'il déclare que • les fais
ceaux intracort icaux ou intramédullaires indiquent un .'iunroÎL 
de développement du système principal ». On doit reconnaître pour
t a n t qu'elle présente une utili té p ra t ique incontestable et permet , 
à de très rares exceptions près, de ranger une feuille donnée dans 
l 'une ou l 'autre de ces catégories. 

C. de Candolle a donné de nombreux exemples de chacun de 
ces types de s t ructure : les t ab leaux qu'il a publiés mont ren t que 
les différents genres d 'une même famille, et, quelquefois, les diffé
rentes espèces d 'un même genre, ne possèdent pas des feuilles du 
même type anatomique. L 'au teur en arrive à conclure que les fais
ceaux médullaires et cort icaux sont des modifications accidentelles; 
le caractère le plus impor tan t , el le plus constant pour une plante 
donnée, serait la s t ructure ouver te ou fermée du système principal. 
Cependant, « il n 'est pas rare que des genres caractérisés pa r des 



feuilles à systèmes fermés comprennent quelques espèces micro-
phylles dont les feuilles ne possèdent qu 'un système ouvert » ('). Tl 
existe cependant des cas où les deux extrémités de l 'arc ouvert sont 
assez rapprochées l 'une de l 'autre pour qu'on soit ten té de les 
considérer comme un système fermé. « D 'aut res causes d 'ambiguï té 
sont celles où les deux extrémités de l 'arc ouvert sont reliées du 
côté de la face supérieure par une zone continue de fibres libé
riennes i parois épaisses. Cette zone remplace le ligneux proprement 

. dit qui fait défaut sur une part ie de la coupe. Les cas de ce genre 
forment sans doute la t ransi t ion entre les systèmes ouverts et les 
svstèmes fermés » (^). 

Ce travail met donc en évidence les faits suivants : 
1° II existe un pe t i t nombre de types de s t ructure foliaire qui, 

sauf les exceptions, don t il a été parlé plus haut , sont ne t tement 
dis t incts ; 

2 ° On rencontre très f réquemment ces différents types dans la 
même famille ; 

3° Des plantes de familles différentes peuvent présenter des chaînes 
foliaires qui ont sensiblement la même allure. 

M. Pet i t a repris la. question (1887) en se l imitant au pétiole. 
11 semble considérer cette région comme un organe spécial, ayan t 
son individuali té propre . 11 est vrai que l 'appareil conducteur s'y 
présente souvent sous une forme complexe parce que l'accroisse-
sement intercalaire qui lui a donné naissance peut se produire 
à l 'endroit où la section foliaire présente son max imum de complica
t ion ; mais ce fait n 'es t pas général et l 'accroissement intercalaire 
se produi t parfois à un niveau inférieur à celui où les faisceaux 
sortants s 'unissent pour consti tuer l 'appareil conducteur foliaire 
proprement di t . 

M. Pet i t critique les catégories proposées par C. de Candolle. 
Il écarte no t ammen t la distinction entre les systèmes ouverts et 
les systèmes fermés. Son principal a rgument est l 'existence de types 
de transi t ion entre ces deux termes extrêmes et la remarque de C. de 
Candolle lui-même, cons ta tan t que « peu de feuilles possèdent dans 

C ) C. DE CANDOLLE, Analomie comparée des feuilles chez quelques familles 
de Dicotylédones (Société de Phyaique el d Histoire naturelle de Genève, t. XX,VI, 
7.' Partie, p. 4 4 9 i loc. cit.). 

{') Itjidein, p. 4 3 0 , loc. cit. 
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loiile leur étendue nn système principal fermé ». La mcme feuille 
serait classée dans les systèmes ouverts ou dans les systèmes fer
més, selon que la sectipn étudiée passerait à un niveau plus ou moins 
élevé. Mais M. Pe t i t lui-même nous montre , dans sou travail , la 
constance que présente, pour une espèces donnée, la section prat i
quée à la base du limbe, il Га désignée sous le nom de coractéris-
lique. U V a donc nécessité de préciser le niveau J e la section étu
diée et de comparer entre elles des sections équivalentes. C'est là 
une condition essentielle sur laquelle on ne saurai t t rop insister 
el que M. Pet i t a mise en lumière, mais à laquelle la classification 
lie C. (le Candolle peut parfa i tement se plier. D 'au t re par t , si 
le péliole est une ent i té indépendante , comme le pense M. Pet i t , 
est-ce encore le pétiole qu ' a t t e in t cette section dite caractéristique'^ 
Les part icular i tés ne sont-elles pas explicables par le voisinage du 
]iml)c et le mode d'émission des nervures ? Il ne semble pas que 
M. Pet i t en aie cherché la solution de ce côté. La notion de caractéris
tique est, d'ailleurs, devenue classique; on la retrouve dans un grand 
nombre de Mémoires d 'Anatomie. Celle d'initiale (coupe prat iquée 
à la base du pétiole) a été moins henreose, ee qui s'explique par la 
complexité que présentent parfois les anasi omoses entre les faisceaux 
sor lant de la tige (^). 

Par la comparaison de l'initiale et de la caraclérislique. étudiées 
sous le rappor t de la plus ou moins grande condensation des élé
ments , on about i t à la classification s idvante, que M. Pet i t propose 
de subst i tuer à celle de C. de Candolle : 

1 ° Les faisceaux présentent la même disposition à VinitiaJe et à la 
caractéristique. 

a. Les faisceaux sont soudés. 
^j. Les faisceaux sont distincts. 

4 . ° Les faisceaux présentent des dispositions inverses à l'initiale 
et à la caractéristique. 

a. Soudés à V initiale, distincts à la caractéristique. 
| j . Distincts à l'initiale, soudés à la caractéristique. 

Enfin tous les types qui ne ren t ren t pas dans ces diverses caté-

( ' ) N d i i s n ' e n l e n r i f i n s p a s l i i r e q u ' i l f a u t n é g l i g e r l ' é l i u l e f i e * r e l a t i o n s e n t r e 

l ' a p p a r e i l c o n r l i u t c i i r d e l a f e u i l l e e l r e l u i d e l a l i g e , m a i - ; a n c o n t r a i r e q u e l ' é i n d e 

d ' u n e u n i q u e s e c t i o n d i t e initiate e s t t o u t à f a i t i m | i i i i s s a n l c d a n s l a p l u p a r t d e s 

c , \ s p o u r e n d o n n e r u n e i d é e e x a c t e . 
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gories sont placés, par l 'auteur , sous la rubrique de types complexes 
qu'ils ne méri tent pas toujours. 

La soudure ou l ' indépendance des faisceaux, comme l 'auteur l'a 
d'ailleurs vu ne t tement , est liée au développement de l 'appareil 
conducteur dans les aut res part ies de la p lante : les types ligneux 
ont une chaîne foliaire continue, alors que chez les types herbacés 
les éléments de la chaîne foliaire sont dist incts . Or on sait que, dans 
toutes les familles végétales, on rencontre des types herbacés et des 
types arborescents. Une répar t i t ion des feuilles basée sur ce carac
tère ne saurai t donc avoir une grande valeur taxinomique. Quant au 
rappor t entre l 'aspect de Vinitiale et celui de la caractéristique, 
sa valeur est encore plus artificielle. Les tableaux, auxquels cette 
méthode about i t , réunissent dans une même catégorie les Polygo-
nées, les Géraniacées, les Cucurbitacées, les Ombellifères et les Com
posées et éloignent les Papilionacées des Cœsalpiniées et les 
Rosacées, à la fois des Légumineuses et des Saxifragacées. 

Si l 'étude de sections isolées, prat iquées à la base et au sommet 
du pétiole, est souvent impuissante à nous donner de bonnes carac
térist iques familiales, il reste la ressource d 'étudier l 'appareil con
ducteur à ses différents niveaux et de suivre le parcours de chacun 
des faisceaux. M. Pet i t a essayé de met t re en évidence, notam
ment chez les Rosacées, des caractères obtenus par cette mé thode . 
Mais, é tan t données les limites qu'il s'est assignées, il ne nous 
renseigne pas sur la manière dont se compor ten t les différents 
éléments de l 'appareil conducteur au moment de l'émission des 
nervures latérales, de sorte que la valeur de certaines formations, 
qui s ' individualisent hâ t ivement et dont le rôle est de consti tuer 
une par t ie du système vasculaire des nervures latérales, échappe 
souvent à ses investigations. 

M. Pet i t a recherché aussi s'il y avai t des rappor ts entre l 'aspect 
de la section foliaire et des caractères tels que la persistance des 
feuilles ou leur complexité morphologique. Voici quelques-unes de 
ses conclusions : 

<' 1 ° Au sujet des feuilles pers is tantes ; dans certains cas le bois est 
plus développé que dans les feuilles caduques de la même famille 
ou du même genre P).... Au contraire, dans d 'autres feuilles persis-

( ') « Cela est évident si l'on compare les Quercus IteX et Suber au Q. peduii-
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culata. VOIca anguslifolia el lati/olia aux autres Oleinée>. Ou inuive ilaiis re» (leinicrcs plantes des fibre- •.clereuses alors que les autre< en siuil dépourvue-. » (1,. l'rTiT, Le petiote, p. 17", loc. cit.). 
Aucuba japonica. Uova carnosa ( !.. PFTIT. Le pé.tiote, p. 170. Inc. cit.). 

( - I L. l'ETn, Le petiote, p. 17Ì. loc. cit. (•') L. PijTir, Le pétiole, p. r73, loc. cil. ') L. l'rTiï, Ao«i'e//e,ç reclierchet <:ur le pétiole, p. 'p>, loc. cil. 
) Ibid., p. loc. cit. 

Ibid., p. S2, toc. cil. 
( " i Ibid.. p. i.i, loc. cit. {") Nous ne pouvons que mentionner iei les recherches de Pierre, distinguant ie- Upes monoxyle's. dixyles, trixyles, en se basant sur le nombre des faisceaux 

t an tes la par t ie ligneuse n 'a guère plus d ' importance que dans les 
feuilles cadu(|iies de la même famille (^). La disposition des fais
ceaux n'est pas influencée par la persistance des feuilles. Ainsi le 
trajet typ ique des Rosacées se retrouve aussi bien dans les feuilles 
persistantes du Prunus Icnirocernsus, du Raphiolepis ou du Pho-
tinia serruiata. (^). 

» '>P Le pétiole des feuille<î composées ne présente pas un type 
particulier de système libéroligneux et ne se dislingue pas de celui 
d 'une feuille simple ( ') . » 

Dans un t ravai l plus récent (1889) in t i tulé Nouvelles Recherches 
sur le pétiole des Phanérogames, M. Pet i t a repris , entre aut res , cette 
question de l 'anatomie des feuilles composées. « Leur pétiole, dit-il, 
reproduit dans le pétiolule la même disposition que l'on rencontre 
à la caractéristique, avec le même nombre de faisceaux ou un nombre 
de faisceaux moindre ( ') . » L 'auteur indique, sans pour t an t y insister, 
que lorsqu'il y a des faisceaux médullaires, ils prennent générale
ment par t à la formation des organes libéroligneux du pétiolule ('•) ». 

Dans un chapitre int i tulé Organogènie, M. Pet i t compare Yar-
ransemrnt du système libéroligneux de la coupe terminale aux dif
férents âges de cet organe (') ». Il conclut : « On t rouve déjà dans les 
coupes terminales du pétiole qui n ' on t pas a t t e in t leur complet 
développement la disposition définitive du système libéroligneux (') », 
mais il ne nous renseigne pas sur l'ordre d'apparition de ses éléments . 

En 1897 et 1898, A. Chaùn a puldié dans le Bulletin de la Société 
botanique d- France une série de tableaux où les Phanérogames 
sont répart ies d 'après le nombre des faisceaux que la feuille ren
ferme C). 
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I I . — L a F e u i l l e c o n s i d é r é e c o m m e m e m b r e f o n d a m e n t a l 

d e l a p l a n t e . 

Nous ne ferons pas ici l 'exposé détaillé de la théorie phytouieune, 
nous prierons le lecteur de se reporter sur ce point à l 'excellent 
historique q u ' e n a donné M. Col. Nous rappelons seulement que 
cette théorie présente la plante comme formée par la juxtaposi t ion 
d 'un certain nombre d'tmités élémentaires ou phytons correspon
dan t à une portion de feuille, une portion de tige, une port ion d e 
racine. Klle est, pour les botanistes, ce que la théorie des colonies 
animales est pour les zoologues. Les erreurs matérielles et les exa
gérations de ses premiers protagonistes amenèrent son discrédit, 
l ' a l l é ne pa ru t acceptable que modifiée par Lignier sous le nom d e 

théorie du méripliyle. l 'ar ses longs e t minut ieux t r avaux sur l 'ana-
tomie des Myrtacées, des Lécythidacées et des familles voisines, 

foliaires, rar la mort ne lui a pas laissé le temps rie publier un travail d'ensemble 
à ce sujet. 

L'impression qui se dégage de ces divers t r avaux , dans lesquels 
la feuille a été étudiée eu elle-même, indépendamment des autres 
parties de lu plante , est que notis nous trouNons en ])résence de 
types de s t ructure très dissemblables n 'obéissant à a u c u n e règle 
commune. Existe-t-il des relations entre ces divers types et parmi 
eux quel est le plus primitif? Quelle est la valeur de la feuille en 
général par r appor t aux autres membres de la plante ? Est-elle 
l 'unité morphologique fondamentale et la tige n'est-elle que le 
résul tat de la coalescence d 'un ensemble de systèmes foliaires, ou 
bien la feuille n'est-elle qu 'une imité dérivée provenant de la t rans
formation de certaines tiges? Suivant que l'on adopte l 'une ou 
l 'autre de ces théories, la méthode employée pour exposer l 'ana-
lomie de la feuille sera difl'érente. Si l 'uni té morphologique est la 
feuille, c'est-à-dire l 'appendice, il est logi((ue de prendre comme 
point de départ les chaînes foliaires constituées par un arc libéro-
ligneux ouvert , qui présentent s implement l 'allure d 'un secteur 
de tige. Si, au contraire, la feuille n'est qu 'une tige transformée, 
les chaînes cjui présentent le moins effacés les caractères d'axes 
devront être étudiées d 'abord. 
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lilaiitcs qui présentent souvent dans la tige et dans la feuille des 
anomalies déconcertantes, Lignier étai t bien préparé à donner, du 
système vascnlaiie d^'s Phanérogames, une théorie suffisamment 
compréhonsive pour en expliquer les s tructures les plus singulières. 

L'idée directrice de la théorie de Lignier est que. '> sans nier l 'indi
vidualité de la tige comme région ana tomique , son système libéro-
ligneux primaire est entièrement formé par les traces descendues des 
feuilles ». Le mériphyle est l 'ensemiile des tissus vasciilaires de la 
feuille et des faisceaux qui en sont le prolongement dans la tige. 
11 consti tue l 'unité fondamentale du système vasculaire ; sa connais
sance est indispensable à l 'anatomie, non seulement de la feuille, 
mais de la t ige. « Il y a lieu, dit en effet Lignier, de remarquer (jue 
chez les Lécythidacées dont la symétrie spiralée varie suivant le 
cycle, le genre et les espèces, Yalhire générale des traces est la même 
dans tous les genres, alors que les rappor ts entre ces traces sont 
au contraire ex t rêmement variables, même parfois le long d'un 
rameau. » 

Dans une Note inti tulée : '• De h forme du système libéroligneux 
foliaire chez les Phanérogames (1888), Lignier a résumé sa concep
tion des variat ions que présente le mériphyte . 11 considère, songeant 
évidemment aux Conifères, que le cas le plus simple est celui où le 
mér iphyte ne se compose que d 'un faisceau. Un premier mode de 
complication résulte de l 'élargissement de ce faisceau, puis de son 
fract ionnement en faisceaux distincts, groupés d 'abord suivant un 
arc un ique ; parrni ces faisceaux, les uns, plus impor tan t s , sont 
désignés sous le nom de principaux, les autres recevant le nom de 
surnuméraires. Un deuxième mode de complication résultera des 
plissements que peut subir un tel système et qui pourront amener 
certains cordons vers la face supérieure ou vers la face inférieure, 
ou en même temps vers les deux faces. Ces divers faisceaux supé
rieurs et inférieurs peuvent être distribués par suite de plissements 
secondaires ou tertiaires suivant des arcs successifs à peu près concen
tr iques. Lignier mont re que ces plissements peuvent expliquer une 
foule de part iculari tés des feuilles et des tiges (faisceaux concen
tr iques , faisceaux bicoUatéraux) ; enfin l 'arc principal peut être 
for tement convexe; dans le cas ext rême, la consti tution dans la 
feuille d 'une couronne libéroligneuse à peu près circulaire résul
terai t , d 'après Lignier, de la jonction des bords libres de l 'arc vas-
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t'IILAIRE; PAR SUITE, LES FAISCEAUX siu'UUNIÉRAIRES INTÉRIEURS DEVIENNENI 
MÉDULLAIRES ET LES FAISCEAUX SURNUMÉRAIRES EXTÉRIEURS DEVIENNENT 
CORLICAUX. 

LIGNIER CONCLUT QUE LA FAÇON DORIL s e PRODUISENT CES VARIATIONS 
ET LA COMPLICATION DE LA TRACE PEUVENT SERVIR DE CARACTÉRISTIQUE 
FAMILIALE ET QUE L'INTENSITÉ DE LA COMPLICATION N'A LE PLUS SOUVENT; 
EN VUE DE LA SYSTÉMATIQUE, QU'UNE IMPORTANCE BEAUCOUP PLUS 
FAIBLE. 

AJOUTONS ([UE LIGNIER NE SUIT PAS SEULEMENT CES PLISSEMENTS SUR 
DES SÉRIES SUCCESSIVES DE COUPES PRAL IQUÉES DANS UNE FEUILLE ADULTE, 
MAIS ((u'IL EN A SIGNALÉ LA FORMATION PROGRESSIVE SUR DES ORGANES 
D'ÂGE DIFFÉRENT : « CHEZ LES .MÉLASTOMACÉES, AU NIVEAU DU PÉTIOLE 
D'UNE FEUILLE TRÈS JEUNE (IL EN EST ENCORE DE MÊME À LA BASE DU LIMBE), 
LE TISSU PROCAML)IAL, D'ABORD REPRÉSENTÉ PAR UNE GOUTTIÈRE ÉTROITE 
CONTINUE, S'ACCROÎTRA PROGRESSIVEMENT s u r SES BORDS. ULTÉRIEURE
MENT : 

)' 1 ° CETTE GOUTTIÈRE PROCAMBIALE S'ÉPAISSIT SUIVANT CERTAINES 
LIGNES POUR FORMER DES CORDONS PROCAMBIANX: ENTRE EUX, ELLE SE TRANS
f o r m e EN TISSU CONJONCTII ET FINALEMENT l e s CORDONS PROCAMBIAUX 
s e I r o u v e n t CONQDÈTEMENT ISOLÉS LES UNS d e s AUTRES. 

>i '>P ])E TRÈS l i o n n e HEURE L'ACCROISSENIENT INLERCALAIRE TRANSVER
SAL REPORTE l e s c o r d o n s PROCAMBIAUX EN ARIIÈRE DE LEUR POSITION PRI
m i t i v e , LES ÉLOIGNANT PAR SUITE DE LA FACE ANTÉRIEURE DU PÉTIOLE SANS 
QUE DU RESTE LES RÉGIONS INTERCALAIRES DE LA GOUTTIÈRE LES SUIVENT. 
11 EN RÉSULTE UN PLISSEMENT LONGITUDINAL DE LA GOUTTIÈRE PROCAM
BIALE, PLISSEMENT d o n t LES RÉGIONS INTERFASEICULAIRES FORMENT LES PLIS 
ANTÉRIEURS » (I). 

]>IGNIER N'A MALHEUREUSEMENT p a s p o s é DES RÈSRLES GÉNÉRALES ET 
PRÉCISES SUR LE NN)DE D ' é n n s s i o n DES n e r v u r e s ID SUR L'EXISTENCE DE 
RÉGIONS h o m o l o g i K ' S ; IL NE DISTINGUE PAS, DANS LES PLISSEMENTS QU'I 
A ÉTUDIÉS, CEUX ([UI s o n t l i é s À L'ÉMISSION DES NERVURES LATÉRALES DE 
CEUX QUI s o n t SIMPLEMENT EN RELETION AVEC \m SURCROÎT DE DÉVELOPPE
MENT DES ÉLÉMENTS CONDUCTEURS. 

M. COL. TOUT EN ADOPTANT LES IDÉES ESSENTIELLES DE LIGNIER, LES CORRIGE 
ET LES COMPLÈTE HEUREUSEMENT. IL ÉTUDIE LA FORMATION DES PLIS DE HAUT 
EN BAS DE LA FEUILLE.-COMME LIGNIER, DANS LES TRAVAUX DONT NOUS 

C ) L i O N i i n . 'Jlires el travaux scientifiques. Laval, 1 9 1 ' i , p. jo, loc. cit. 
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C ) \. COL. FAISCEAUX MÉDULLAIRES EL SURNUMÉRAIRES, \N JOURNA) DE BOTANIQUE. 
ifi" année, p. •',37, LOC. CIT. 

C) IBIDEM. 

venons de parler, il considère « la feuille, en quelque sorte, comme 
un secteur de t ige; son système conducteur doit être normalement 
formé d 'un arc libéroligneux continu ou divisé eu faisceaux » (^). 11 
étudie, avec uu soin minut ieux, le résul tat des addit ions successives 
de nervures (ce qui revient à en étudier les règles d'émission). 
11 donne des chaînes en anneau fermé une t o u t au t re in terpré ta t ion 
que Lignier, in terpréta t ion beaucoup plus conforme aux faits et à la 
logique de la théorie et qu'il résume çtinsi : » Toutes les fois que, dans 
u t i e part ie ou la total i té du pétiole et des nervures , le système con
ducteur formera u n cercle, 'es faisceaux de l'arc supérieur seront 
des faisceaux anormalement placés, et de fait, ils sont comparables 
à des faisceaux médullaires, ils prennent pa r t à la formation des 
nervures plus pet i tes qui ont la forme d 'un arc normal (^). > Pour 
M . Col, faisceaux corticaux, médullaires et faisceaux de la région 
supérieure des feuilles sont en effet des faisceaux anormalement 
placés qui, plus haut , reviennent en position normale, c'est-à-dire 
s e disposent suivant un arc ouvert . 

M . Col ne considère pas pour t an t les chaînes en arc ouvert dé
pourvues de faisceaux ano rmaux comme primit ives. Il s'est évi
demment rendu compte que ce caractère est corrélatif d 'un type 
de s t ructure plus évolué. L'explication qu'il donne de l 'existence 
de faisceaux anormaux chez les Phanérogames les plus simples, 
et de leur disparition chez les types que l 'on considère comme les 
plus élevés, e.st ex t rêmement séduisante, bien qu'il en souligne le 
caractère hypothé t ique . « La s t ructure histologique des tissus conduc
teurs ne leur permet pas une condensation suflisante pour se placer 
sur un seul cercle. Le bois se condense plus facilement que le liber 
en un pet i t faisceau.... Le liber est moins capable de se condenser, 
de sorte que si l 'on considère deux faisceaux à leur jonction tou t se 
passe comme si le bois occupait moins de place que le liber.... Il serait 
in téressant de vérifier cette hypothèse en recherchant si la conden
sation des faisceaux en un arc de cercle n 'est pas en rappor t avec 
une structure plus perfectionnée du tissu criblé et du tissu ligneux 
vasculaire, s t ructure qui pe rmet t r a i t aux faisceaux voisins de se 
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' ) \ . COL, Hur la dUposilion des /ai!,eeaajc duiia la ti^c et les feuilles de 
quelques Dicotylédones, p >~j, loc. cil. 

( M D'où la coiUroverse qui ^'engagea en l i e ces deuv auleuis . 

c o n d e n s e r e n u n s e u l f a i s c e a u d e p l u s p e t i t v o l u m e j ouan t l e m ê m e 

r ô l e » ( ^ ) , 

En 1 9 0 2 , M. Bouygues a t t i r e l ' a t L e n t i o n s u r l ' o r d r e d ' a p p a r i t i o n 

d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l a c h a î n e f o l i a i r e , i l m o n t r e q u e la p a r t i e 

a n t é r i e u r e d e l a c h a î n e s e f o r m e p l u s r é c e m m e n t q u e l a p a r t i e p o s 

t é r i e u r e ; i l v a j u s q u ' à a f f i r m e r ( j u e c e t t e r é g i o n e s t d ' o r i g i n e t o u t e 

d i f f é r e n t e . On s a i t , l e s t r a v a u x d e M. Bonnier e t c e u x d e M. Flot 
l ' o n t s o u l i g n é , q u e l a f e u i l l e p r o v i e n t d u f o n c t i o n n e m e n t d e t r o i s 

s é r i e s d i n i t i a l e s : des i n i t i a l e s é p i d e r m i q u e s , des i n i t i a l e s c o r t i c a l e s 

e t d e s i n i t i a l e s p l u s p r o f o i u l e s q u i f o u r n i s s e n t e s s e n t i e l l e m e n t l e s 

é l é m e n t s v a s c u l a i r e s e t d o n t le r é s i d u c o n s t i t u e r a i t l a m o e l l e . 

Pour M, Bouygues, l a p a r t i e a n t é r i e u r e d e l a c h a î n e q u ' i l a a p p e l é e 

plage de fermeture s e r a i t une e x c e p t i o n à c e t t e l o i , e l l e p r o A Ù e n d r a i l 

d e l a d i f f é r e n c i a t i o n d u m é r i s t è i u e c o r t i c a l , a l o r s q u e l a p a r t i e p o s 

t é r i e u r e d e l a c h a î n e p r o v i e n d r a i t d e s i n i t i a l e s n o r m a l e s d u s y s t è m e 

v a s c u l a i r e . 

11 e s t i m p o s s i b l e d e c o n c i l i e r l a n o t i o n d e l ' o r i g i n e c o r t i c a l e d e 

l ' a r c a n t é r i e u r a v e c l e s f a i t s m i s e n é v i d e n c e p a r M. Col q u i a m o n t r é 

q u e l e s f a i s c e a u x r e v e n a i e n t t o u s p r e n d r e p l a c e d a n s l ' a r c p o s t é 

r i e u r a u s o m m e t d e l a f e u i l l e , c ' e s t - à - d i r e a u v o i s i n a g e d e s o n p o i n t 

d e v é g é t a t i o n 

Q u e l l e s q u e s o i e n t l e s d i v e r g e n c e s d e v u e q u i s é p a r e n t c e s d e u x 

a u t e u r s , i l s c o n s i d è r e n t , t o u s d e u x , l a p a r t i e p o s t é r i e u r e d e l a f e u i l l e 

c o m m e e n é t a n t l a p a r t i e e s s e n t i e l l e , l ' a r c a n t é r i e u r é t a n t c o n s t i t u é 

p o u r l ' u n (M. Col) p a r d e s f a i s c e a u x a n o r m a l e m e n t p l a c é s s u r u n 

e s p a c e p l u s o u m o i n s Ions, p o u r l ' a u t r e , p a r d e s f a i s c e a u x p r o v e n a n t 

d ' u n t o u t a u t r e m é r i s t è m e . 

I I I . — L a F e u i l l e c o n s i d é r é e c o m m e u n a x e t r a n s f o r m é . 

C. d e Candolle, d è s 1 8 6 8 , d a n s , s a Théorie de la Feuille, p r é s e n t e 

c e t o r g a n e c o m m e u n e t i g e d o n t l e p o i n t d e v é g é t a t i o n a u r a i t é t é 

d e b o n n e h e u r e f r a p p é d e s t é r i l i t é d a n s . s o n s e c t e u r a n t é r i e u r , p u i s 

d o n t l a c r o i s s a n c e s e s e r a i t a r r ê t é e d o n n a n t n a i s s a n c e à u n o r g a n e 



de tadle l imitée. Les faisceaux considérés comme anormaux (fais 
ceaux cort icaux, etc.), représenteraient les appendices ou les rann-
fications de cette tige. L 'uni té morphologique ne serait donc i)lus 
la feuille, mais la saillie primordiale et le faisceau correspondant . 
Les feuilles peltées qui possèdent généralement uu système lihéro-
ligneux circulaire seraient les plus primitives, elles m- se dilféren-
cieraient des tiges <pie par la diuée limitée de l 'activité de leur point 
de végétation. Il serait facile de suivre l ' a t ténua t ion progressive de 
la région antérieure dans des séries de t>pes convenablement choisis: 
on t rouve, même chez les feuilles pennées, beaucoup d'exenq)lcs 
oii cette ramification antérieure est encore représentée par un binu-
relet plus ou moins perceptible. C. de Tandolle souligne l'existence 
de régions nodales dans les feuilles et propose de donner le nom de 
incriphyllc, à la port ion de feuille comprise entre deux réwion^ 
nodales successives. Les feudles monomères, dimères. Irimères .... 
polymères sont celles qui possèdent un, deux, trois, plusieurs 
inériphylles. 

L'au teur indique que la démonstra t ion de l ' identité d 'une feuille 
et d 'une tige sera faite quand on aura montré « que les faisceaux de 
deux part ies foliaires nées l 'une sur l 'autre sont disposés entre eux 
de la même manière que ceux de la feuille primordiale et du rameau 
sont disposés entre eux» (^j, au t rement dit lorsqu'on aura démontré 
que le parcours des faisceaux de la tige au j-achis principal de la 
feuille e s t l e m ê m e c[ue le parcours des.faisceaux du rachis ])riuci])'il 
aux rachis secondaires. C. de Candolle ne donne d'ailleurs aucun 
commencement de démonstra t ion pour prouver l 'existence de cette 
identi té , mais il indique la direction suivant laquelle les recherches 
doivent être conduites daus cet ordre d'idées. 

Cette théorie ne semble pas avoir joui d u n e grande faveur: 
(luelles sont les raisons de cet insuccès? Est-ce la confusion qu'elle 
crée entre le t e rme de feuille au sens où on l 'entend 'généralement 
et ce que .\l. de Candolle appelle la leitille primordiale, c'est-à-dire 
•( la saillie embryologique et le faisceau cor respondan t»? .N'est-ce 
pas plutôt le développemeiit hasardé de cette théorie qui a entraîné 
le rejet to ta l de toutes les notions qu'elle comportai t? Citons, parmi 
les exagérations de cette théoiic : l 'homologation des systèmes 

(') C. DI-: CANUOLI-K. lhéuric de la feuille, |i. (i. lue. cil. 
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i'j Titixt'i., Observations sur ta itature des différentes parties de ta Jleur 
(Comptes rendus de /' icadéiiiic des Sciences, l. L \ I I , p. 64cy. toc. cit.). 

corticaux à des r ameaux distincts ou à des vestiges d 'é tamines 
(chez les Amentales) , la feudle n ' é t an t plus seulement un rameau 
transformé mais un cladode de r a m e a u x ; Thypothèse qui présente 
le système médullaire comme correspondant à des feuilles insérées 
en dedans du système essentiel. 

Pendan t les années qui suivirent, l'etfort des anatomistes , comme 
Van Tieghem ( i 8 6 ( ) ) et C.-E. Ber t rand ( i 8 8 i ) , fut de préciser les 
définitions des dilïérents organes. Les t r a v a u x de Trecul pendan t 
cette période apparuren t p lutôt comme une réaction contre cette 
tendance que comme une synthèse de faits destinés à donner une 
explication générale des caractères anatomiques . Ses conceptions 
se rapprochaient beaucoup de celles de M. de Candolle, il écrivait : 
« Ne serait-il pas plus naturel de t o u t rappor ter à la tige qui est 
l 'organe fondamental que de tou t rappor ter à la feuille qui n 'est 
qu 'une des formes particulières de la ramification, destinée à 
remplir des fonctions di l îérentes? » {̂ ) Vers la même époque, M. J . 
de Lanessan a signalé un certain nombre d'exemples de feuilles 
où les définitions posées par Van ï i e g h e m paraissent en défaut et 
qui semblent présenter des caractères propres aux tiges. 

On n 'a pas cherché, chez les Phanérogames actuelles, d 'autres 
faits susceptibles de confirmer l 'hypothèse de l'origine axiale des 
feuilles. Mais les paléobotanistes ont constaté l 'existence d'organes 
formant t ransi t ion ent re les feuilles et les tiges et présentant , en 
dehors d 'une surface de symétrie prédominante , une aut re surface 
de symétrie perpendiculaire à celle-ci. Ces organes por ta ient qua t re 
files d'appendices de deuxième ordre ; ces appendices présentaient 
parfois eux-mêmes une s t ructure analogue [Stauropteris oldhamiu), 
de sorte que l 'ensemble avai t l 'allure d 'un buisson assez toufPudont 
l 'aspect n ' ava i t aucun rappor t avec celui des feuilles des plantes 
actuelles. Cependant , dans des rannfications d 'ordre plus ou moins 
élevé, il ne subsiste plus qu 'une surface de sj 'métric. On suit donc 
l 'établissement progressif des caractères d 'appendice dans un or
gane présen tan t pr imit ivement des caractères d 'axe à sa région 
inférieure. Tels sont les résul tats des t r a v a u x de Potonié, Tansley, 
Paul Ber t rand . S ' appuyant sur ces faits, Lignier, dans ses derniers 
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(') o. L o . N u ; n . Orgaiti\alioii ijrugres-ii\i' des faisceaux diins le meriidn le des 

Phyllinee$, in /)'((//. Soc. flot, de / raiirc, I. LVUI. p. HJ. loc. cit. 

t r a v a u x ( 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ) , a p r o p o s é u n e e x p l i c a t i o n d e l a f e u i l l e q u i 

r e n f e r m e d e s i d é e s t o u t e s d i l T é r e n t e s d e c e l l e s q u e c o m p o r t a i t s a 

n o t i o n p r i m i t i v e d e mériphyte, m a i s q u ' i l a p o u r t a n t e s s a y é d e 

c o n c i l i e r a v e c c e l l e - c i . O t t c e x p l i c a t i o n d é p e n d d ' u n e t h é o r i e g é n é 

r a l e s u r l ' é v o l u t i o n t n o r p l i o l o g i q i i e d e s p l a n t e s d o n t A o i c i l e s g r a n d ' -

t r a i t s : 

L e s f e u i l l e s p r i m i t i v e s , d é p o u r v u e s d ' a p p a r e i l c o n d u c t e u r o u p o u r 

v u e s d ' u n a p p a r e i l c o n d u c t e u r t r è s r é d u i t , s o n t c e l l e s d o n t l e s l l é p a -

l i ( | u e s e t l e s L y c o p o d i a c é e s n o u s d o n n e n t d e s e x e m p l e s ; e l l e s n e s o n l 

p a s h o m o l o g u e s d e s f e u i l l e s d e s p l a n t e s s u p é r i e u r e s . C e s d e r n i è r e s 

s e s o n t d i f f é r e n c i é e s a u x d é p e n s d e b r a n c h e s d i c h o t o n i e s a n a l o g u e s 

à c e l l e s d e s t i g e s d e s C r y p t o g a m e s v a s c u l a i r e s e t p r é s e n t a n t c o m m e 

e l l e s u n e s y m é t r i e r a y o ï u i é e . L i g n i e r a d é s i g n é c e t t e u n i t é é l é n i c u l i i r e 

s o u s l e n o m d e iauliîde. D e h a u t e n b a s , l e s c a u l o ï d e s s e t u s i o u n e n l 

e j i c a u l o ï d e s d e p l u s e n p l u s v o l u m i n e u x , m a i s i l a r r i v e a u s s i q u ' i l s 

r e s t e n t i n d é p e n d a n t s e t s ' a g e n c e n t à l e u r t o u r s u i v a n t u n c e r c l e , 

f o r m a n t d e s c l a d o d e s d e c a u l o ï d e s , r é i m i s d a n s u n p a r e m ' I n m e 

c o m m u n . 

D a n s l a s é r i e v é g é t a l e , c e t a p p a r e i l c o n d u c t e u r s ' e s t d i l ï é r e i u - u ' ' 

d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : d ' u n e p a r t , l e s d i f f é r e n t s c a u l o ï d e s s o n t 

d e v e n u s s y m é t r i q u e s p a r r a p p o r t à u n p l a n ; d ' a u t r e p a r t , l e c e r c l e 

s u i v a n t l e q u e l i l s s o n t d i s p o s é s s " e n t r ' o u \ ' r e v i s - à - v i s d e l a f a c e 

s u p é r i e u r e d e l a f e u i l l e e t s e t r a n s f o r m e e n u n a r c s i m p l e o u p l i s s é , 

s y m é t r i q u e p a r r a p p o r t à u u p l a n . < L a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s y 

m é t r i e a x i a l e e n u n e s y m é t r i e b i l a t é r a l e s ' é t e n d i t d e s p a r t i e s s u p é 

r i e u r e s d u m é r i p h ; y t e v e r s s e s p a r t i e s i n f é r i e u r e s , a t t e i g u n u t l i n a l e -

m e n t l a t i g e e l l e - m ê m e » { ^ ) . 

L e s e x e m p l e s ( j u ' a c i t é s L i g n i e r s o n t e m p r u n t é s a u x p l a n t e s 

a n c i e n n e s , n o t a m m e n t a u x Z y g o p t é r i d é e s ; à s e s y e u x , é t a i t - c e l à 

s e u l e m e n t q u e l ' o n p o u v a i t m e t I r e e n é v i d e n c e l a s y m é t r i e a x i a l e 

p r i m i t i v e d e s f e u i l l e s ? p e n s a i t - i l q u e l e s p l a n t e s a c t u e l l e s e n g a r d e n t 

e n c o r e l e s t r a c e s ? S e s t r a v a u x i n t e r r o m p u s p a r u n e m o r t p r é m a 

t u r é e n e p e r m e t t e n t p a s d e r é p o n d r e à c e s q u e s t i o n s . 

É t a n t d o n n é s l e s t r a v a u x ( j u e n o u s v e n o n s d ' a n a l y s e r , n o u s p o u -
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vons résumer ainsi les divers problèmes relatifs à la s t ructure des 
feuilles : 

1 ° Quelles relations existe-t-il entre les formes si diverses do 
l 'appareil conducteur : chaînes ouvertes, chaînes fermées, chaînes 
à faisceaux cort icaux, chaînes à faisceaux médullaires ? 

2 " Quelle est la valeur des notions de : système essentiel, systèmes 
accessoires, faisceaux surnuméraires , méris tème cortical, qui don
nent l ' impression que les chaînes foliaires sont constituées pa r des 
catégories d 'éléments tou t différents les uns des au t res ? 

3° Existe-t-il , au point de vue ana tomique , des régions homo
logues dans les diverses catégories de feuilles ? 

4° Peut-on met t r e en évidence une symétrie axiale chez certaines 
feuilles a p p a r t e n a n t à des types possédant , pa r ailleurs, des carac
tères primitifs ? 

5° Les caractères de l 'appareil conducteur sont-ils liés à ceux de 
la morphologie de la feuille ? 

6 " Sont-ils corrélatifs de certains caractères tirés de l 'appareil 
reproducteur ? 

Pour résoudre ces questions, ou du moins pour contribuer à leur 
solution, nous avons é tudie la totalité de l 'appareil conducteur foliaire 
des types choisis en suivant le parcours de leurs masses vasculaires 
de la base au sommet de la feuille. 

L 'é tude du groupe de familles que nous avons envisagé nous a 
pa ru par t icul ièrement favorable parce que nous y rencontrons les 
lypes les plus variés de chaînes foliaires. La s t ructure de la fleur 
présente, d 'un genre à l ' aut re , des var ia t ions é tendues ; il nous sera 
possible d 'étudier dans quelle mesure celles-ci sont liées aux divers 
aspects des chaînes foliaires. 

TRAVAUX RELATIFS A L'APPAREIL CONDUCTEUR FOLIAIRE 
DES ROSACÉES ET DES LÉGUMINEUSES, 

M. R. Gérard, dans une Thèse d 'agrégation (i884) consacrée à 
« l 'Anatomie végétale appliquée à la classification », a choisi ses 
exertiples dans la t r ibu des Pomacées et figuré les sections t rans
versales du pétiole des genres Sorbus, Raphiolepis, Eriobotrya. 

Dans son t ravai l sur « le Pétiole des Dicotylédones au point de 
M. 2 
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vue de l 'Anatomie comparée et la Taxinomie M. L. Pe t i t a étudié 
un certain nomLie de feuilles de Rosacées (1887). Laissant de côté les 
types à s t ructure un peu particulière, tels que les Spivécs de la section 
Aruncus, le genre Erloboirya et les Chrysohalanées, il est arrivé 
à donner un parcours type des faisceaux du pétiole chez les Rosacées. 

Ce parcours serait ainsi caractérisé : des trois faisceaux venan t 
de la tige, les deux la té raux se divisent en deux, d 'où cinq faisceaux : 
le médian primitif flanqué à droite et à gauche de deux faisceaux. 
J.es faisceaux situés à droite et à gauche du médian s'unissent à lui, 
les deux autres restent indépendants . Chez d 'aut res Rosacées, le 
parcours serait identique, meis chacun des deux faisceaux la téraux 
émet t ra i t en avan t un faisceau plus pet i t . M. Pet i t s'est occupé 
simplement de la formation de la chaîne foliaire à par t i r des trois 
faisceaux venus de la tige. Les bornes mêmes ([u'il s 'était assignées, 
en se l imi tant au pétiole, laissaient en dehors de ses investigations 
l 'é tude des processus d'émission des nervures latérales, aussi 
lorsque, chemin faisant, il rencontre des massifs libéroligneux qui 
correspondent simplement, comme chez le Sorhus Aucuparia, à 
l 'amorce de sorties, ces product ions demcin-ent inexpliipiées. 

Chez les Légurniaeiiscs, la disposition du système libéroligneux 
est t rès variable d'après M. Pet i t . Col au teur s'efTorce de trouver 
des analogies entre le parcours des faisceaux des feuilles des Rosacées 
et celui des Légumineuses herbacées (dont il ne diffère, d 'après lui, 
que par l 'inclinaison plus ou moins grande d 'une branche anas-
tomotique) . Il décrit , de plus, un type foliaire particulier pour 
les Légumineuses arborescentes, dont il ne précise pas au t rement les 
relations avec h's types foliaires des Légumineuses herbacées. Jl 
r a t t ache au type des Légumineuses arborescentes du groiqie des 
Papilionacées celui des Cœsalpiniées et celui des Mimosees. 11 cons
t a t e l 'analogie de la section transversale de la feuille d 'une Papilio-
nacéeAe^ ToluifTa halsamum, avec celle d 'une CœsilpiniéeAc Cercis 
siliquasirum, mais il ne note pas les difl'érences qui existent à la base 
du pétiole entre ces deux types . En revanche, il signale chez le Cera-
ionia siliqua la formation de deux boucles homologues des faisceaux 
antérieurs de la p lupar t des autres Légumineuses. Il décrit soigneu
sement le parcoiirs des faisceaux du Bauhinia racemosa,^ y signale 
un système interne dont il ne précise pas la valeur. En résumé. 
M. Pet i t décrit plus de t rente chaînes foliaires et met en évidence 



— 1 9 — 

( ' ) L . PETIT, Le petiote des Dicotytédones, p. 70. loc. cil. 
(-) Ibid., p. 71, loc. cit. 
(') Ibid., p. lo'i. toc. cit. 

flans ces chaînes un cer tam nombre de régipns homologues, maïs 
l ' impression qui se dégage de cc chapitre est bien celle que l ' au teur 
exprime en ces termes : a La disposition du système libéroligneux est 
très variable (^).... Le système libéroligneux du Cercis siliquaslrum 
offre une disposition très curieuse et t ou t à fait spéciale à cet te 
plante^^il en est de même pour le Bauhinia racemosa {^). « D'ai l leurs, 
dans, le» conclusions générales de ce Mémoire, et dans le t ab l eau 
où Tauteur classe les différents types d 'apparei l conducteur foliaire, 
les diverses Légumineuses sont répart ies dans des catégories t rès 
distinctes et distinctes aussi des Rosacées. D 'au t re par t , a u x yeux 
de M. Pet i t , les Sa.rifragacées, que leur organisation florale rapproche 
fort des Rosacées, « ne présentent , dans le pétiole, que des diffé
rences (') » avec cette famille. 

Dans un travail plus récent (i88y), in t i tulé : « Nouvelles recherches 
sur le pétiole des PJianérogames », M. Pet i t , après avoir étudié l ' appa
reil conducteur foliaire de la Spirsea opuliiolia, de diverses Neuradées, 
décrit un certain nombre de Chrysobalanées. 11 constate que la 
chaîne foliaire du Moquilea guyanensis est consti tuée par « un anneau 
libéroligneux. avec un faisceau intramédullaire avec bois, supérieur », 
que celle du Couepia rivularis pi'ésente l 'aspect d 'un dont les 
extrémités sont recourbées en dedans ; enfin que chez le Licania 
palliJa et le Clmjsohalanus Icaco, les extrémités de la chaîne 
s 'unissent bou t à bout sans s'infléchir vers l ' intérieur. Il conclut 
qu'il existe, c re la t ivement aux parcours des faisceaux, de grandes 
différences entre les Clirysohalanées et les aut res t r ibus de Rosacées 
et qu'elles peuvent être invoquées par les auteurs qui , à l 'exemple 
de Drude, font des Chrysobalanées une famille dist incte ». En ce qui 
concerne les Légumineuses, les quelques renseignements nouveaux 
publiés pa r M. Pet i t n 'a joutent rien aux résul tats exprimés dans sa 
thèse. 

Vli^ 1887, Fri tsch avai t publié une é tude ana tomique du 
genre Rubws où est signalée l 'existence de faisceaux médullaires a u 
niveau de l 'émission des ramifications latérales. Une étude de 
M. l ' rot i ts (1891), sur r Anatomie des types Kerria, Spirsea, Poten-
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tilla, ne renferme que peu de renseignements sur l'ajipareil conduc
teur des feuilles. 

M. Küster (1897), dans son étude aua tomique des ChrysoJjalanées, 
ne donne aucun détail sur leur appareil libérolignenx. 

M. Bouyges (190^) a signalé la présence de « faisceaux concen
tr iques » chez un certain nombre de Rosacées et de Légumineuses ; 
il s 'est efforcé d 'établir leurs analogies avec les slèles décrites par 
Y à n Tieghem et Doidiot chez les Aurieules et les Gunnères. 

Dans ses « Recherches sur la disposition des faisceaux dans la Tige 
et les Feuilles de quelques Dicotylédones » (190 j), M. Col n 'é tudie 
pas d 'exemples de Rosacées, mais passe en revue quelques Légu
mineuses, il signale no t ammen t l 'existence de faisceaux médullaires 
chez l'Albizzia (Acacia) Lophanta et l'Albizzia Mollugo. 
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O R I E N T A T I O N E T T E R M I N O L O G I E . 

Nous désignons les régions de la feuille (antérieure, pos tér ieure , 
droite et gauche) comme le ferait un observateur situé dans la 
feuille, la tê te placée vers la région supérieure de cet organe (et 
regardan t le sommet de la tige). La face supérieure est d ó n e l a face 
antér ieure ; la face inférieure; la face postérieure. 

E n cc qui concerne les ramifici t ions latérales de la feuille, nous^ 
désignons sous le nom de côlc interne, le côté le plus rapproché de la 
nervure ou du rachis principal, de côté externe, le côté opposé. 

Nous employons le terme de mériplnjlle dans le sens où C. de> 
Candolle l'a emplo;yé pour désigner l ' intervalle compris entre l 'émis
sion de deux grosses nervures ou de deux rachis. Le méripliylle est, 
pour la feuille ce (jne l 'ent re-nœud est pour la tige. 

N O T A T I O N S E M P L O Y É E S P O U R L E S F I G U R E S . 

Imd, ling, faisceaux laléromo_\ens droit 
et gauche. 

1/, faisceau fuliairc médian. 
D, G, faisceaux foliaires droit , 

gauciic. 
plat., plateau. 
cd, cg, crosses droite et gauche. 
ard, arg, arêtes droite et gauche. 
chi, parenchyme palissadlquc. 
es, canal sécréteur. 
—>-C, centre de figure de la l ige . 

nid, nig, régions marginales droite et 
gauche. 

pedfpeg. plis externes droit el gauche. 
pid, pig, plis internes droit et gauche. 
ad, ag, faisceaux antérieurs droit et 

gauche. 
P, arc postérieur. 
mp, faisceau médian postérieur. 
Ipd, Ipg faisceaux laléropostérieurs 

droit et gauche. 
id, ig, faisceaux intermédiaires droit et 

gauche. 

Le bois a été représenté par une teinte noire uniforme ou par des hachures; 
dans certains dessins, les gros vaisseaux ont été figurés. Le liber a été représenté 
par un pointillé. Les régions sclérifiées ont été limitées par un Irait plus accentué. 

R E . M A U Q U E S I M P O R T A N T E S . 

1 ° N o L S A \ 0 N S L V I S S l ' ; K i \ DEUOUS DE K O S RECHERCHES L.i STRUC
TURE ET LE MODE DIJNSERTION D t S STIPULES, Q U I ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS 
PAR D'AUTRES AUTEURS. 

2° DANS LES PARCOURS DE FAISCEAUX QUE ^ o u s AVONS FIGURÉS, 
CEUX-CI S O N T REPRÉSENTÉS, POUR PLUS DE CLARTÉ, NOTABLEMENT 

PLUS LARGES ET PLUS ÉLOIGNÉS LES UNS DES A l ' r r . E S Q u ' l L S NF 

DEVRAIENT L ' Ù T R E PAR RAPPORT \ LEUR LONGUEUR. 
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PRE3IIÈRE PARTIE. 

L'APPAREIL CONDUCTEUR DES FEUILLES 

DES ROSACÉES. 

Nous distinguerons les feuilles où la parl ie postérieure de la chaîne 
est const i tuée par un arc libéroligneux homogène e t ceux on elle est 
const i tuée par une série de faisceaux dis t incts : dans l ' une et l ' a u t r e 
catégorie, la chaîne présente une série de plissements d i f l e r e Y i c i a n t 

de chaque côté deux régions plus saillantes, séparées par u j i e dépres
s ion ; on peut suivre l ' a t ténuat ion de ces plissements en é tudian t 
dans chacune de ces catégories une série de tvpes convenablement 
choisis. 

Enfin nous passerons en revue les chaîne^ plus complexes, dont 
les plissements très nombreux n 'apparaissent qu ' au point d'émis
sion des K .mi f ica t ions latérales. 

D'où la division de cette étude en trois Chapitres: le premier con
ce rnan t les chaînes à arc postérieur cont inu; le deuxième, les chaînes 
à are postérieur d iscont inu; le troisième, l e s chaînes à plissements 
mult iples . 
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Sorbus. 

Les feuilles des Sorbiers présentent des formes très variables d 'une 
espèce à l'p.uLre. Chez le Sorhus Aria Crantz et ses variélés, la feuille 
est simple et den tée ; au contraire, chez le 5 . Aucuparia L., elh est 
composée et cimcune des folioles présente à son tour un court pétio-
lule. Dans le cas du S. toriuinalis Crantz, elle présente des lobes 
accentués correspondant aux nervures principales. Ces incisions 
sont si profondes chez le S. hyhrida L. <ju'elles découpent à la base 
de la feuille de véri tables folioles. 

Les sections foliaires ne sont pas moins variées ; Y>ratiquées dans 
la région moyenne du pétiole, elles se présentent sous l 'un des aspects 
suivants : 

Un arc libéroligneux [fig. i , P), sur le prolongement duquel 

Fig. I. — Sorbus Aria. — .Section 
transversale du pétiole dans sa 
région moyenne . 

Fig . f. — Sorbus toriniiuilis. —• Sectiou 
transversale du pétiole dans sa région 
m o y e n n e . 

on remarque , à la région antér ieure, deux faisceaux symétriques 
{ad, ag) \ c'est le cas du Aria, var . greca. 

CHAPITRE I. 
CHAÎNES A A n e POSTÉRIEUR CONTINU. 
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Fig. 3. — Sorbus Aucuparia. — Sect ion transversale 
de la région m o y e n n e d u pétiole. 

Fig . 3 bis. — Détai l de la structure de l'arc postérieur. 

3<* Un certain nombre de masses libéroligneuses ainsi disposées 
{fig. 5: S. Aucuparia L.): 

a, A la région postérieure, un arc ouvert (P) , dont les extrémités 

2° Un arc libérolignenx ouver t {fig. 2, P) dont les extrémités 
sont ramenées vers la surface de symétrie de l 'organe et qui est 
précédé antér ieurement pa r deux faisceaux symétriques {ad, ag) ; ces 
derniers sont plissés en leur milieu {md, mq), la concavité du pli 
é t an t tournée vers l ' intérieur de l 'organe, c'est l 'aspect réalisé chez 
le 5 . torminalis Crantz. Dans le cas du 5 . hyhrida L., l ' intensité des 
plissements est plus grande que che2 le S. torminalis {fig. 9). 
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symétriques sont ramenées vers l ' intérieur de la chaîne foliaire par 
deux plis t rès accentués. 

p. A droite et à gauche de cet arc, un anneau fermé [sd, sg). 
Y. En avan t de cet arc, deux faisceaux symétriques {ad, ag) for

tement plissés et qui, dans certains cas, se ferment complètement 
par soudure de leurs bords libres. 

0. On t rouve parfois, dans les ailes latérales du pétiole, deux petits 
fascicules symétriques [a'd, a' g). 

Est-il possible d 'établir des points homologues dans des sections 
fohaires aussi dissemblables? N'existe-t-il pas de relation entre la 
diversité de ces sections et la diversité de l 'aspect extérieur de la 
feuille ? 

Pour comprendre la signification des diverses régions de là chaîne 
foliaire, nous étudierons le système conducteur de la feiùlle dans 
toute son étendue, nous a t t a chan t à préciser : 

1 ° Le mode d'émission des nervures la téra les ; 
2 ° Le mode de formation de l 'appareil conducteur foliaire à par t i r 

des faisceaux sor tant de la t ige. 

PREMUÎR EXEMPLE : Soibus Aria Cranlz . 

Les faisceaux se rendan t de la tige dans la feuille sont au nombre 
de trois. Ils s'unissent bord à bord de manière à former un arc libéro
ligneux. Ce dernier se divise en trois t ronçons, un arc postérieur 
[fig. 4, P) et deux faisceaux antérieurs symétr iques (ad, ag). 

C'est du bord externe des faisceaux antérieurs que se dé tachent 
les fascicules destinés aux petites nervures secondaires. Au moment 
de l'émission d 'une grosse nervure latérale, un faisceau [pd) se 
détache de l 'arc postérieur et s 'unit au faisceau antérieur {ad). 
Avant de se rendre dans la nervure, l 'arc libéroligneux formé 
par leur union émet sur son bord interne un pet i t faisceau {ad' ) qui 
reste dans la nervure médiane. Il y joue le même rôle que le faisceau 
ad; il assure, comme lui, la vascularisation des pet i tes ne rvu res ; 
comme lui, il s'imit au moment de l'émission d 'une nervure impor
tante à im faisceau pd' détaché du faisceau postérieur. De la masse 
vasculaire résul tant de leur union, se détache, du côté interne, un 
faisceau ad" qui joue dans la nervure médiane le même rôle que ad, 
ad' y ont joué successivement, — rôle que joueront plus hau t ad", 
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Fiçr. 3. — Sorhns Ariu. — Sect ion Je la 
nervure médiane à sa base, montrant 
l'émission d'imc nervure latérale. 

Fig. i\. — Sorbits Aria. — 
Parcouïs des faisceaux 
dans la feuille. 

La section foliaire dti S. Aria est donc caraclérisée dans la ma
jeure pai;tie de la nervure médiane par un arc ouver t , à droite et à 
gauche duquel se Irouve lui pet i t faisceau antér ieur ; les 
faisceaux détachés du hord interne de la masse vasculaire qui se 
rend dans la nervure immédintcment inférieure, assurei\t la vascu-. 
larisation des pet i tes nervures et von t consti tuer le bord externe 
de la nervure immédie temenl supérieure. 

ad'", etc. , dont l'iinporLance va en d iminuant à mesuro que l 'on 
s'élève dans la nervure médiane. Au nivea>i de l'émission des grosses 
nervures de l 'extrémité supérieure, aucune formation homologue do 
ces faisceaux ne se diiïércncic. 
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DeuxiiUie EXEMPLE : Sorbus torniinilis C r a n u . 

Comme dans le cas précédent, les faisceaux qui se rendent de la 
tige dans la feuille sont au nombre de trois. Le parcours des fais
ceaux est sensiblement le même que dans le cas précédent. Il se 
détache parfois de la région antérieure {fig. 2 et 6) des faisceaux 
ad, ag, des faisceaux plvis pet i ts {ad', ag) qui vascularisent les ailes 

Fig. 6 . Sorhus torininalis. •— Parcours d e s masses vasculaires 
à la base du pétiole. 

latérales du pétiole. Mais la forme de la chaîne foliaire diffère de celle du S. Aria p a r l'indication d 'un certain nombre de plis. Le 
faisceau postérieur présente à droite et à gauche une portion plus 
saillante vers l 'extérieur {plis externes druit et gauche : ped, peg) 
souHgnée par le reploiement de ses extrémités vers l ' intérieur de 
l 'organe. Les faisceaux antérieurs {ad, ag) présentent eux aussi 
l ' indication d 'une région plus saillante (régions marginales droite et 
gauche : md, mg). Les faisceaux ad', ag', quand ils existent, t a n t ô t 
accompagnent les faisceaux ad, ag dans la première gTosse nervure, 
t an tô t s 'unissent s implement à eux avan t d 'a t te indre ce niveau. 

Les petites nervures reçoivent des fascicules détachés de aà, ag 
(ou de ad', ag , quand ces faisceaux existent) . Les nervures les plus 
importantes reçoivent les faisceaux ad ou ag et une port ion latérale 
importante p de l 'arc P, qui comprend la par t ie saillante que nous 
avons désignée sous le nom de pli externe. En t re les masses P e t ad 
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Fig. 7 . — Sorbus hybrida. — Parcours des masses vasculaires 
à la base du pétiole dans le cas où la îeiiille reçoit de la tige trois fa i sceaux. 

ceaux postérieurs résu l tan t de cette division [Dp, Gp) s 'unissent 
au médian. Les deux faisceaux antérieurs {Da, Ga) é m e t t e n t géné
ra lement un pet i t faisceau antér ieur {ad', ag') qui vascularise la 
saillie correspondante de la face supérieure du pétiole, puis ils 
t endent de plus en plus à se consti tuer en anneau fermé {ad, ag). 
Le parcours est donc le même que dans les cas précédents, à la 

ou ag. il ne reste dans la nervure principale aucun élément conduc
teur . Mais de l 'ensemble formé par p et ad ou ag se détache, du côté 
in terne, u n faisceau ad' ou «g' . Ce faisceau se recourbe de manière 
à différencier une région marginale . De même, les bords libres de 
l 'arc P se rapprochent de l ' intérieur de l 'organe de manière à diffé
rencier à nouveau des plis externes droit et gauche, de sorte que 
la section de l 'appareil conducteur reprend la même forme que dans 
le pétiole. Bientôt d'ailleurs, après l 'émission de deux ou trois 
nervures latérales, les faisceaux antérieurs ne se forment plus e t 
l 'appareil conducteur est rédui t à n n faisceau. 

TROISIÈME EXRMPLE : Sorbus hybrida L. 

Les faisceaux sor tan t de la tige sont au nombre de trois à cinq. 
Nous étudierons d 'abord le cas où ils sont au nombre de trois . 
Les deux la té raux se divisent en deux autres [jig. 7). Les deux fais-
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4i ï '-̂ .lA 
l'ig. 8. — Sorbus hyhrida. — D a n s le Fig . 9 . — Sorbus hybrida. — Sect ion trans-

cas où la feuille reçoit de la tige versale de la région m o y e n n e du pétiole, 
cinq faisceaux. 

Dans le cas où il y a cinq faisceaux {fig. 8), les plus externes se 
comportent comme les faisceaux la té raux du cas précédent. Les 
faisceaux la té raux d et g, situés entre ces faisceaux et le médian con
tr ibuent ainsi que les faisceaux Dp, Gp à former avec le médian l 'arc 
postérieur P. Ils semblent se comporter s implement comme des 
pièces de renforcement sans au t re rôle particulier. Ils peuvent être 
réduits à un seul fascicule très pet i t ou ne se former que d 'un seul 
côté. 

Daus tous les cas, la section foliaire au milieu du pétiole est carac
térisée par un arc libéroligneux très développé, en avan t duquel 
se t rouvent deux pet i ts faisceaux symétriques fréquemment consti
tués en anneaux fermés, plus antér ieurement encore, dans certains 
cas, deux faisceaux très peti ts (^g. 9). 

Cette disposition disparaî t un peu au-dessous du point d'émis
sion des premières nervures . A ce niveau, les faisceaux se placent 
suivant un arc continu plissé de la manière suivairte : 

difTérence près que les faisceaux antérieurs apparaissent plus bas 
que' dans les cas précédents, a v a n t que le faisceau médian entre 
en contact avec les pièces latérales (pour la comparaison, voir 
les figures 6 et 7). 
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Latéra lement dans les régions qni correspondent a u x bords 
l a t é raux de l 'arc postérieur, on remarque deux fortes saillies 

F i g . 1 0 e t I I . —• Sorbus liybrida. — S e c t i o n s t r a n s v e r s a l e s d e l a n e r v u r e 

p r i n c i p a l e a u p o i n t d ' o m i s s i o n d e s f o l i o l e s l a t é r a l e s . 

vers l 'extérieur {fig. l o , ped, peg), qui const i tuent les plis c 'x lernes 
droit et gauche ; plus en avan t , deux autres sailhes moins 
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fori.es, différenciées aux dépens des éléments provenant des 
faisceaux t.ntérieurs {ad, ag) et (|ui correspondent a u x régions mar
ginales {md, mg). Les plis externes et les régions marginales sont 
séparés par une portion plus intérieure {pli interne : pid, pig). 

La région marginale est suivie d 'une porî ion très rédui te de chaîne 
qui tend à ramener les extrémités libres vers l ' intérieur de l 'organe 
et qui ont reçu le nom de demi-arcs antérieurs droit et g a u c h e 

Emission des nervures. — Du pli externe, tend de plus en plus à 
s'is(!»lel̂  une boucle latérale qui s'en détache plus hau t en consli-
tiiaitt un anneau fermé {fig. l o et i i : sd, sg). Cet anneau fermé 
s'ouvre ensuite sur sa face antér ieure , s 'unit aux éléments de la 
région marginale et va consti tuer la chaîne foliaire d 'une grosse ner
vure latérale. 

Les petits faisceaux, qui innervent les portions de limbe décur-
rentes sur le rachis principal , pa r t en t de la région marginale. 

La nervure principale présente donc deux points d'émission 
bien distincts : la région marginale, <jui"fournit des éléments à tou tes 
les nervures, et le pli externe, qui fournit des éléments aux plus 
importantes d 'entre elles. 

Après l'émission d 'une gi-osse nervure, les éléments de la t race 
foliaire, au lieu de rester groupés en i m arc tmique, s'isolent de 
manière à reconst i tuer un dispositif analogue à celui que présente 
le pétiole dans sa par t ie moyenne {fig. 9) : un arc postérieur P , des 
faisceaux antérieurs {ad et ag) et souvent , plus en avan t , des fas
cicules {ad', ag'). 

.Vu-dessous du point d'émission d 'une nervure impor tan te , les 
faisceaux s'unissent à поил'саи en une chaîne cont inue; l 'émission des 
faisceaux sor tan ts se fait comme précédemment . 

A mesure que l 'on s'élève dans la nervure principale, la port ion 
de chaîne, qui sépare les deux régions d'émission du pli externe et de 
la région marginale et qui consti tue le pli in terne , est de moins en 
moins saillante vers l ' intérieur. Il en résulte que la port ion de ce pli 
qiiî reste dans la nervure médiane après l 'émission d 'une grosse 
nervure est de plus en plus rédui te . 

A un certain niveau (qui correspond à celui où les incisions que 
présentent le limbe n 'a t te ignent plus la nervure médiane) aucun 
élément du pli interne ne reste dans la nervure médiane après 

http://fori.es
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QuATRiÉMK E\KMi>i.E : Sorbus Aucuparia. L. 

Les pièces sor tant de la tige sont toujours au nombre de cinq. 
Le parcours des faisceaux est le même à la base de la feuille que dans 
le cas du S. hyhrida à cinq faisceaux foliaires. Comme chez ce der
nier, la section moyenne du pétiole est caractérisée par un arc pos
térieur très développé P {fig. 3), p résentant à droite et à gauche 
des plis externes, et p a r deux faisceaux antér ieurs symétriques 
constitués souvent en systèmes fermés en a v a n t desquels on t rouve 
parfois deux fascicules antér ieurs . 

Les faisceaux antér ieurs {ad, ag) res tent indépendants de l 'arc 
postérieur; de distance en distance, un t rès pet i t faisceau se détache 
du faisceau postérieur et les renforce; mais, jusqu 'à la foliole ter
minale, ils res tent dist incts . 

Les fascicules {ad', ag') ou se t e rminent en pointe libre pa r 
épuisement, ou se fusionnent vers les points d'émission d 'une 
foliole latérale avec les faisceaux ad, ag, parfois aussi ils se 
rendent dans la nervure émise et const i tuent une première indication 
de la mult ipl ication possible des plissements dont nous verrons d 'au
tres exemples au cours de ce t r avad . 

Les faisceaux sor tan t dans les nervures se dé tachent , t rès bas 
dans le pétiole, de la région des plis externes ; à la caractéris t ique, ils 
const i tuent les anneaux fermés {sd, sg) que M. Pe t i t a signalés sans 
en indiquer la signification. Chacun d 'eux s 'unit à u n faisceau 
détaché de la région marginale. Ici, la pa r t i e la plus interne des 
demi-arcs antér ieurs ad, ag reste dans la nervure médiane. Les 
anneaux {sg, sd) détachés du pli externe s 'ouvrent dans le pétio-
lule la téra l {fig. 12); et sur le bord externe de l 'arc ainsi formé, 
s ' insèrent les éléments détachés de la région marginale. L 'apparei l 
vasculaire de la nervure émise est donc beaucoup plus développé 
du côté externe que du côté interne et fortement asymétr ique . 
Cette disposition coïncide d'ailleurs avec le développement du limbe 

l'émission d 'une grosse nervure : les deux régions d'émission sont 
donc fusionnées en une seule. 

Plus h a u t encore, les plissements de la chaîne ne sont plus indi-
cjués et elle finit par se réduire à un unique faisceau. 
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d e l a f o l i o l e l a t é r a l e , q u i e s t b e a u c o u p p l u s g r a n d d u c ô t é e x t e r n e 

q u e d u c ô t é i n t e r n e . 

l'ig. 1?. — Sorbus Aucuparia. —• Sec t ion transversale du pétiole à son s o m m e t 
e t du pétiolule de la première foliole droite. 

C o N C T - u s i o N S . —- L ' a p p a r e i l c o n d u c t e u r f o l i a i r e , d a n s l e g e n r e 

Sor us, p r é s e n t e u n e s é r i e d e m o d i f i c a t i o n s d o n t l e s d i f f é r e n t s t e r m e s 

s o n t l e s s u i v a n t s : 

1° Les é l é m e n t s d e l a c h a î n e f o l i a i r e ( a r c p o s t é r i e u r , f a i s c e a u x 

a n t é r i e u r s ) s o n t p l a c é s s u i v a n t u n a r c o u v e r t n o n p l i s s é , l e s g r o s s e s 

n e r v u r e s s o n t c o n s t i t u é e s a u x d é p e n s d e l ' a r c p o s t é r i e u t e t d e s 

f a i s c e a u x a n t é r i e u r s . 

2^ La c h a î n e p r é s e n t e l ' i n d i c a t i o n d e p l i s s e m e n t s , a m e n a n t d a n s 

d e s p o s i t i o n s p l u s s a i l l a n t e s v e r s l ' e x t é r i e u r l a r é g i o n m é d i a n e d e s 

f a i s c e a u x a n t é r i e u r s ( r é g i o n m a r g i n a l e ) e t l e s r é g i o n s s u b t e r m i n a l e s 

d u f a i s c e a u p o s t é r i e u r ( p l i e x t e r n e ) ; m a i s , l ' é m i s s i o n d e s n e r v u r e s 

l a t é r a l e s s e f a i t c o m m e d a n s l e c a s p r é c é d e n t ; l a r é g i o n p l u s i n t é 

r i e u r e , q u i s é p a r e l e p l i e x t e r n e d o l a r é g i o n m a r g i n a l e , e s t e n t r a î n é e , 

a u m o m e n t d e l ' é m i s s i o n d u s y s t è m e c o n d u c t e u r d e s g r o s s e s n e r 

v u r e s l a t é r a l e s . 

3° Le p l i e x t e r n e et l a r é g i o n m a r g i n a l e c o n s t i t u e n t d e u x r é g i o n s 

M . 3 
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d'émission distinctes séparées par un pli in terne dont les éléments 
res tent dans la nervure médiane après le dépar t des faisceaux des 
grosses nervures latérales. 

4° Outre les caractères précédents , la port ion de chaîne située 
on avan t de la région marginale demeure dans la nervure médiane 
après l 'émission des nervures (demi-arcs antér ieurs) . 

Dans les premiers exemples la feuille reçoit trois faisceaux de lu 
t i ge ; dans les derniers, elle en reçoit cinq. 

L ' intensi té des plissements est en relation directe, dans le genro 
Sorbus, avec la forme extérieure de la feuille : dans les feuilles simples, 
la chaîne foliaire ne présente pas de plissements (S. Aria); dans les 
feuilles lobées, elle présente l ' indication de plis [S. torminalis): dans 
les feuilles composées, l ' intensité des plissements est telle que les 
éléments des plis internes e t d e la région de l 'arc antér ieur res tent 
engagés dans le rachis médian ; dans les feuilles ([ni ne présentent 
de folioles qu 'à leur région inférieure et sont simples à leur région 
supérieure (S. hyhrida), la par t ie inférieure de la feuille présente 
des plissements accentués analogues à ceux ([ne l 'on rencontre 
chez les Sorbiers à feuilles composées; ces plissements cessent au 
niveau ou le l imbe redevient simple. 

Types de structure se rattachant à ceux des Sorbiers. 
Les feuilles des Rosacées arborescentes présentent des types 

d 'apparei l conducteur qu'i l est facile de ra t t acher à ceux que nous 
avons décrits chez les Sorbiers. Les différences qui existeni entre 
ces types proviennent : 

i " De la plus ou moins grande intensité des pl issements; 
2" De la continuité de la chaîne foliaire ou de sa dissociation en 

faisceaux antérieurs et postérieurs indépendants . 

I . — Cliaines non plissées. 

L'apparei l conducteur foliaire peut être analogue à celui ({ue nous 
avons rencontré chez le Sorbus Aria ou plus simple. 

Le Cerasus avium Mœncli présente dans le pétiole des faisceaux 
antér ieurs très développés. Ils se sont détachés, à la base de cet 
organe, du bord externe des pièces latérales venan t de la tige, un 
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peu après leur jonction avec la pièce médiane. Ce« faisceaux ante-
rieurs vascularisent les nectaire» foliaires placés à la région anté* 
licure du pétiole. Au moment de l'émission de la première paire 
de nervures impor tan tes , ils const i tuenl , avec un faisceau détaché 
de l'arc postérieur, le système vasculaire de tes dernières. Souvent 
du bord interne du système ainsi constitué se détache un faisceau 
qui reste dans la nervure médiane et y joue le même rcle que le fais
ceau antérieur a joué dans le pétiole. Comme chez le Sorbus Aria, ces 
faisceaux al imentent les peti tes nervures latérales et von t cons
t i tuer la région externe antér ieure de la grosse nervure immédiate
ment supérieure. Mais ils cessent de se difi'érencier à par t i r d 'un 
niveau inférieur à celui où ils ne se forment plus chez le S. Aria, 
parfois même dès l 'émission de la première paire de grosses nervures. 

Chez le Cerasus laurocerasus Lois., le parcours des faisceaux est 
sensiblement le même que dans le cas précédent, mais, après l 'émis
sion de la première paire de grosses nervures, lés faisceaux anté
rieurs ne se différencient plus ou ne se dilîérencient que d 'un seul 
côté, parfois même les faisceaux antérieurs du pétiole s 'épuisent en 
vascularisant les peti tes nervures de la base du lindie a v a n t d 'a t 
teindre la première paire de grosses nervures. 

Les faisceaux antérieurs qui parcourent les ailes du pétiole de 
certaines Rosacées (no tamment dans les genres Prunm, Pirus, 
Cvatœgus, chez Spirsea opulifolia L.) et qui s 'épuisent en fournissant 
<les faisceaux aux petites nervures comprises entre la base du limbe 
et les premières grosses nervures, peuvent être considérés comme 
les derniers vestiges des faisceaux antérieurs souvent si développés 
chez les Sorbiers. 

I I . — Chaîne faiblement plissée : Photinia sen-ulata L i n d l . 

Au sommet du pétiole, l 'appareil conducteur comprend : 
1 ° l ' n massif postérieur très développé, dont les extrémités sont 

ramenées vers l ' intérieur de l 'organe, l imitant deux plis externes 
[flg. i 3 , ped, peg); 

1° Deux faisceaux antérieurs symétriques [ad, ag), qui se diffé
rencient comme dans les exemples précédents . 

Au moment de l'émission d 'une nervure , un faisceau se détache 
[flg. I J , /) du pli externe sans entraîner la port ion de chaîne plus 
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intérieure qui sépare le pli externe du faisceau antérieur (région du 
pli interne pid). Ce faisceau / s 'unit au faisceau antér ieur {fig. i6) et 
constitue la région postérieure et externe antér ieure, tandis que la 

F i s . i 3 . F l g . I',. 

F i g . I D . F i g . 1 6 . 

Photinia serruleUa. — S é r i e a s c e n d a n t e d e s s e c t i o n s p r a t i q u é e s a u s o m m e t 

d u p é t i o l e e t à l a b a s e d e l a n e r v u r e p r i n c i p a l e . 

région du pli interne consti tue la région interne antér ieure de la 
nervure émise. Le pli interne ne laisse donc pas d 'éléments dans la 
nervure médiane, mais il est sufusant pour contr ibuer à former le 
côté interne de l 'appareil conducteur d 'une nervure latérale. 

Les éléments ligneux de ces feuilles sont constitués en majeure 
par t ie pa r des fibres, entre lesquelles on remarque des cellules 
écrasées ou à lumière très étroite {fig. 17) qu' i l est souvent difficile 
de distinguer des orneujentations de leurs p?rois . 

III. — Chaîne conlinue : Eriobotrya japónica Lintl l . 

A la base du limbe, la chaîne foliaire de VEriohotrya iaponica est 
cont inue et affecte la forme d 'un anneau fermé .Souvent, ainsi que 
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l'a figuré M, R. Gérard (^), cet anneau est aplat i à la région anté
rieure paral lèlement au plan du limbe. Il p résente 'cependant anté
rieurement, au voisinage de la surface de symétrie, deux légères sail
lies vers la face supérieure de l 'o rgane; mais ces deux saillies sont 

Fig. 1 7 . — Pliotinia semdala. — Détai l de la structure 
de l'appareil l ibéroligneux de la feuille. 

très peu marquées et l 'anneau ainsi constitué para î t ident ique, au 
premier abord, à ceux que l 'on rencontre si fréquemment dans les 
feuilles des Dicotylédones (assez ra rement d'ailleurs chez les Rosa
cées), et dont les sorties qui se rendent dans les nervures se 
détachent simplement sous forme d 'anneaux la té raux . 

Sur i m e section transversale pra t iquée vers le tiers inférieur de 
la feuille, l 'anneau libéroligneux, au lieu d 'être aplat i parallèlement 
au plan du limbe, est comprimé perpendiculairement à ce plan et 
présente une série de plissements analogues à ceux que nous avons 
rencontrés chez les Sorbiers : plis externes [fig. 1 8 , ped, peg) très 
saillants suivis de plis internes [pid, pig) peu marqués , suffisants 
cependant pour séparer les premiers des régions marginales [md, 
mg) symétriques qui sont très voisines l 'une de l ' aut re . La chaîne 
n e présente aucune t race de rup tu re dans la région des plis 
internes; les deux demi-arcs aiitérieurs droit et gauche, d'ailleurs 
peu développés, sont soudés en une masse unique. 

( ' ) G É R ^ n D , VAnatomie végétale appliquée à la classi/icalion { Thèse d'agré
gation de pharmacie, 1 8 8 ^ , Pt. JV,Jig. 4 4 ) -
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Ces homologies avec l 'appareil conducteur des Sorbiers se véri
fient par le mode d'émission des sorties. De la région marginale, 
se dé tachent en eli'el des anneaux fermés, qui, après avoir cheminé 
dans le pétiole ou la nervure médiane, émet ten t latéralement des 

l'i!;-. iH . —• Ëriobott-ya japónica. — S e c t i o n t r a n s v e r s a l e 
d e l a b a s e d u l a n e r v u r e m é d i a n e . 

faisceaux se rendan t aux petites nervures. Au moment de rémiss ion 
d'v\ne grosse nervure , deux anneaux fermés se détachent ; l 'un, du 
pli externe, l 'autre , de la région marginale. La région margintde émet 
donc les systèmes vasculaires des pet i ts nervures et les régions 
antérieures externes et internes (̂ ) des grosses nervures, don t la part ie 
postérieure est formée par des éléments p rovenant du pli externe. 

( ' ) Gonlraîremenl à ce qui a lieu pour les Sorbiers cbc ï lesquels la région 
marginale ne fournit d'éléments qu'au côté externe des nervurcs'. 
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Fig. nj c l ?o . — Holodisciis discolor. — Secl ions à la base 
de la nervure médiane . 

sans arc antérieur, et profondément plissée. Dans la nervure 
médiane, les plis internes droit et gauche [piif, piß) sont si accen-

Vers le haut , les demi-arcs antérieurs se réduisent de plus en plus 
et la chaîne tend à s 'ouvrir en avan t . Vers le bas , les saillies for
mées par les plis externes deviennent de plus en plus impor tan tes 
et consti tuent, h la base da limbe, les bords la té raux de l ' anneau 
libéroligneux; ces deux plis sont séparés par une port ion de chaîne 
presque horizontale, vers le milieu de laquelle les deux régions mar
ginales droite et gauche forment une saillie à peine marquée. 

La feuille reçoit de la tige trois faisceaux qui se recour])cnt de 
manière à const i tuer trois anneaux fermés, lesquels se rapprochent 
et se soudent par leurs régions de contact . 

IV. — Chaîne fortenieiil plissée : Ilolodiscus discolor Maxim. 
(= Spir<ea arlaefolia Sm. ) 

[L'Holodiscus est une plante arborescente ou au moins frutes
cente, caractère comnum avec les types précédents, dont elle est 
d'ailleurs très éloignée au point de vue sys témat ique ; nous en pla
çons ici l 'é lude pour la clarté de l 'exposition.] 

Dans la région moyenne du pétiole, la chaîne est continue, 
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Fig a i . 

Fig. 2->. 
I 

Flg. -.,3. 

IloJodisciis discolor. — Série ascendante de sections de l'appareil conducteur 
à la base du pétiole . 

Les plis externes de la pièce médiane s'unissent aux plis externes 
voisins des pièces latérales en d, d' [fig. 2 1 ) . La chaîne se rompt 
suivant ces points de contact , d 'où l'inclusion à l ' intérieur d 'une 
chaîne plissée de deux masses à liber central et à bois périphérique 
{fig. 2 2 ) . Les deux pbs internes de chacune des pièces latérales 
{i, i', fig. 2 8 ) se soudent ensuite , d'où la chaîne plissée décrite dans 
le pétiole. 

lues qu'ils en t ren t en contact , la chaîne se rompt su ivant ce point de 
contact , les t ronçons symétr iques résu l tan t de cet te rup tu re se 
«oudent , d 'où un anneau postérieur P et une masse conductrice 
hor izontale antér ieure A [fig. 1 9 et 2 0 ) . 
' La chaîne se forme à par t i r de trois pièces libéroligneuses venues 
de la t ige. Chacune d'elles se plisse, différenciant de chaque côté 
un pli externe, un pli in terne, une région marginale, et présente 
<lonc le même aspect qu 'une chaîne entière [fig. 2 1 ) . 



— 4 1 — 

CHAPITRE П. 

CHAÎNES A ARC POSTÉRIEUR DISCONTINU. 

Spiraea Ulmaria L . 

Les feuilles de l 'Ulmaire [Spirœa Ulmaria L.) sont composées; 
on peut distinguer d'eux catégories de folioles, les unes grandes, les 
autres très réduites e t insérées plus antér ieurement que les pre
mières. Les grandes folioles sont au nombre de deux à six paires 
(selon que l 'on a affaire aux feuilles caulinaires ou aux feuilles radi
cales). Les petites folioles, qui sont insérées entre les précédentes, 
sont en nombre variable. La foliole terminale est t rès développée 
et trilobée; de^x grosses nervures se dé tachent dès la base pour 
innerver le lobe droi t et le lobe gauche. 

Des sections t ransversales prat iquées entre les points d'insertions 
des grandes folioles nous mont ren t , d 'une manière très constante , la 
chaîne foliaire const i tuée des éléments suivants {fig. : 

i^* Un système de faisceaux postérieurs correspondant à l 'arc 
postérieur des Sorbiers à feuilles composées et à l 'anneau pos
térieur de VHolodiscus discolor. Ces faisceaux sont au nombre de 
trois : un médian {mp) et deux la té raux que nous désignerons sous 
le nom de latéropostérieurs {Ipd, Ipg). 

2 ° Deux faisceaux antér ieurs symétr iques {ad, ag) ('). 
11 est facile de re t rouver dans cette chaîne les points homologues 

de ceux que nous avons décrits chez les types précédents . De 
chaque côté nous t rouvons en effet deux régions plus saillantes : 
en arrière, un pli externe {ped, peg) qui por te sur le faisceau latéro-
postérieur correspondant ; en avan t , une région marginale {md, m g) 
constituée par la région moyenne du faisceau antér ieur . 
• Ces régions plus saillantes sont séparées pa r une région plus pro

fonde (pli in terne, pid, pig) qui est jalonnée vers le bas par la part ie 

( ' ) Desquels se délaclient fréquemment des faisceaux plus antérieurs ad', ag'. 
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Fig. S/j. — Section transversale du s o m m e t du pétiole de la Spiriea UlnmrM. Les éléments conducteurs des peti tes folioles se dé tachent de la 
région marginale, ceux des grandes folioles proviennent à la fois 
de la région marginale et du pli externe. Comme chez les Sorbiers, 
la région marginale fournit dans ce cas la port ion externe antér ieure 
de la chaîne émise, alors que la région du pli externe en forme la 
région postérieure et interne antér ieure. 

L 'aspect très particulier des sections transversales au niveau de 
l'émission des folioles latérales est dù au rapprochement des fais
ceaux d t n s un espace plus restreint que chez les Sorbiers et à l 'exis
tence de faisceau.!- réparateurs, qui v iennent renforcer certaines 
parties de la chaîne. Pour décrire ces faits, nous par t i rons de la 
section type décrite plus h a u t et nous suivrons le parcours de ses 
éléments au niveau de l'émission d 'une grosse nervure, jusqu 'à ce que 
nous arrivions de nouveau à une section comparable ti notre sec
t ion initiale. 

Les faisceaux latéropostérieurs se divisent en deux autres (ßg -'•^^ 

inférieure des faisceaux laléropostérieurs (branche inférieure du pli 
in lerne : ij) et vers le hau t , par la par t ie des faisceaux antér ieurs 
située en arrière de la région marginale (branche supérieure du pli 
interne : s ) . Nous désignerons, comme dans les exemples précédents , 
la port ion des faisceaux antérieurs située en a v a n t de la région mar
ginale sous le nom de demi-aïc antérieur. 
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I ol I!). Ipd <ic di \ ise on Ipd' phis interne et Ipd" plus extérieur qui 
comprend la région du pli externe et l'\ port ion de chaîne repliée 
vers l ' intérieur de l 'organe qui lui fait su i te ; cette dernière {y) 
jalonne, comme nous l 'avons vu, la part ie inférieure du pli in terne. 

Fig. 9 j . — Spiriea Vlmaria. — Parcours des ia i sccaux 
du s o m m e l du pét iole à la base de la foliole terminale. 

Elle se détache de la région antér ieure du faisceau Ipd" {fig. a6, II) 
et se place en continuité avec la région postérieure de ce faisceau 
qui affecte alors la forme d 'un anneau incomplètement fermé en 
arrière et en a v a n t {fig. aG, I I I ) . 

Le faisceau ad, pendan t le même t ra je t , s'est recourbé de plus en 
plus, la branche supérieure du pli interne [s, fig. 2 6 , I I I ) s'en est 
détachée au même niveau que sa branche inférieure {y) se détachai t 
du faisceau Ipd". Les faisceaux Ipd" et ad s 'unissent alors pour 
constituer l 'appareil conducteur de la nervure émise {ad en consti-
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V VI 

F i g . - 2 G - Spirsea Ulmana. ~ Série ascendante de sect ions transversales 
de raclas p n n c i p a l m o n t r a n t lo m o d e d'émiss ion des sortes . 
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tuan t la région externe antérieure et Ipd" en formant tous les autres 
éléments). 

Après cette émission, il reste dans le rachis principal, du côté q u e 
nous décrivons : 

Les branches supérieure (s) et inférieure [y) du pli interne 
détachées respectivement des faisceaux antér ieur et latéroposté-
rieur externes ; 

•?P Les faisceaux la téroposteneurs internes [Ipd') et médian (mp). 
C'est aux dépens de ces éléments que va se consti tuer une chaîne 

de même aspect que celle que nous avons prise comme point de 
départ : 

i " Les branches supérieure [s] et inférieure (?/) d u pli interne 
s'unissent pour const i tuer u n faisceau antér ieur qui différenciera 
une région plus saillante vers l 'extérieur (région marginale). 

2 ° Le faisceau Ipd' a commencé à se recourber dès qu'il s'est séparé 
de Ipd" de manière à différencier de nouveau un pli externe [ped). 

3° Le faisceau Ipd' est beaucoup plus rédui t pa r r appor t au fais
ceau mp que dans le précédent segment foliaire, il reçoit de ce 
dernier un faisceau (i i ) , p a r l 'adjonction duquel les différents 
éléments du système postérieur gardent la même importance 
relative entre les points d'émission des grandes folioles latérales. 

De ces faits nous ret iendrons sur tou t : 
1 ° L'existence de deux régions d émission distinctes homologues 

des régions déjà signalées dans la feuille des Sorbiers ; 
a" L'épuisement après l 'émission d 'une grosse nervure de diffé

rentes régions de l 'appareil conducteur ; 
3° Leur répara t ion pa r des éléments provenant de la région im

médiatement postérieure, qui consti tue le fait caractérist ique du 
type que nous é tudions . 

En effet, après l 'émission d 'une grosse nervure , il ne reste du fais
ceau antérieur que la port ion s (branche supérieure du pli interne) 
qui s'épuiserait b ien tô t sans l 'adjonction de la région y (branche 
inférieure du pli interne) . Le faisceau latéropostérieur voisin [Ipd') 
se replie alors de manière à différencier une région y' qui aura le 
même rôle dans le nouveau segment foliaire que la région y a eu 
dans le segment foliaire précédent . Le faisceau latéropostérieur [Ipd) 
est renforcé par un faisceau i 2 détaché du médian [mp). 

En dernière analyse, c'est du faisceau médian que proviennent les 
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divers cordons répara teurs : en se r epor tan t à la figure y.5, bn peut 
se rendre compte, en elïet, f(u'un faisceau détaché du faisceau mp 
peu t occuper successivement dans la chaîne toutes les autres posi
tions. C'est ainsi que le faisceaii i i p rovenant du faisceau médian 
const i tue pendan t un nié)ipJtylle la port ion interne du faisceau Ipd; 
pendan t le méripltijlh' su ivant il en constitue la part ie externe (car 
l u i faisceau i D détaché de mp a pris sa place dans la région interne 
de Ipd). Celle part ie externe se rend dans luie foliole latérale, à 
l 'exception des éléments situés en ?/ qin demeurent dans le rachis 
principal. Ces éléments const i tuent alors, pendan t un môriphylle, la 
port ion s du faisceau antér ieur située en arrière de la région margi
nale ; dans 1? mériphylle suivant , ils const i tucnl lu portion antérieure 
de ce faisceau et se rendent dans la grosse nervure immédia tement 
supérieure. Nous avons vu que, chez Icj Sorbiers, les brèches que font, 
à Tare postérieur et aux faisceaux antérieurs l'émission des 
sorties, sont comblées pa r le l 'appi 'ochement des éléments qui 
les l imi tent ; nous ne constatons l 'existence d 'aucun faisceau 
répara teur al lant de l 'arc postérieur aux faisceaux antérieurs. 
L ' impor tance re l r l ive des émissions faites a u x dépens des plis 
externes ct des régions marginales res tant dans un rappor t constant 
d ' un bou t à l ' aut re du rachis, la forme de la chaîne demeure sensi
blement la i r K ' m e . Chez l / i Spirœa Ulmaria, au contraire, les fais
ceaux antérieurs s 'épuiseraient ra iùdement s'ils ne recevaient pas 
à chaque mériphylle des faisceaux répara teurs . 

On voit , pa r ce qui précède, que dans la région moyenne de la 
feuille, chacun des segments foliaires présente la même s t ructure , 
e t l'on concevrait que, grâce à ces dispositifs, V]m\ioi\.a.nce relat ive 
des divers éléments de l 'appareil conducteur reste ' la même jusqu 'à 
la région supérieure de l 'organe. Cependant , on constate , vers le 
hau t , l 'épiùsemeut rapide de ces diverses régions : 

1 ° Au niveau de la dernière paire de folioles, les hdsceaux latéro-
postérieurs ne reçoivent pas de faisceau réparateiu- p rovenant du 
médian. 

a" Lors de l 'émission des nervures des lobes la té raux de la 
foliole terminale, ces dernières reçoivent les faisceaux antér ieurs , 
latéropostérieurs et un faisceau d »lache du faisceau médian. 
A ce niveau, l 'appareil conducteur de la nervure médiane est donc 
brusqueznent rédui t ù un seul faisceau. 
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Dans leurs grandes lignes, les relations entre la tige et la feudle 

peuvent se résumer ainsi : 
La feuille reçoit de la tige trois faisceaux M, D et G (fig- '>-'])• 

V V U 

Fig. 2 7 . — Spiriea Ulmaria. — Série ascendante de sections transversales à la base du pé l io le . 

Chacun des faisceaux la té raux se divisent en deux autres , l 'un 
antérieur, l ' aut re postérieur : D en Da, Dp; G en Ga, Gp. 

Les faisceaux postér ieurs Dp, Gp s 'unissent au faisceau .1 / et 
constituent le faisceau que nous avons désigné sous le nom de mp. 

Les faisceaux antérieurs Da, Ga se divisent chacun en deux autres , 
Da donne ainsi les faisceaux Ipd et ad de notre section moyenne, et Ga 
les faisceaux Ipg et ag. 

En réalité, les sections successives sont compliquées par les faits 
suivants : 

Les faisceaux Dp, Gp se const i tuent en anneaux fermés, ils re-
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çoîvent chacun du faisceau M u n fascicule {fd, fg) qui s'est, lui aussi , 
constitué en anneau fermé. 

Plus h a u t , ces anneaux s 'ouvrent et émet ten t les faisceaux id, ig, 
qui comprennent une bonne par t ie des éléments des faisceaux fd, fg. 

T y p e s d e s t r u c t u r e s e r a t t a c h a n t à c e l u i d e l ' U l m a i r e . 

La régularité du parcours des faisceaux va en d iminuant , de même 
que l ' intensité des plissements, chez des types dont la s t ructure est 
encore très voisine de celui que nous venons d 'étudier . 

I . — Spirœa Filipendula L . 

Le nombre des grandes folioles est plus élevé que chez la Spirxa 
Ulmaria; les pet i tes folioles sont insérées plus an té r ieurement 
que ces dernières et t rès fréquemment il s'en t rouve qui sont insérées 
au même niveau que les grandes folioles; dans ce cas, la pe t i te fo
liole appara î t comme la dépendance antérieure de la grande. 

L'aspect de la section transversale du rachis est sensiblement la 
même que chez la S. Ulmaria, les faisceaux Idp, Igp sont cependant 
moins développés. 

Les faisceaux antérieurs vascularisent les peti tes folioles, qu'elles 
soient placées à la région antérieure des grandes ou à un au t re niveau 
que ces dernières. 

Les faisceaux i^ostérieurs vascularisent les grandes folioles. 
La feuille reçoit de la tige trois faisceaux; les deux faisceaux 

la té raux se divisent en deux autres (le faisceau de droite D donne 
naissance aux faisceaux Da, Dp, le faisceau de gauche G aux fais
ceaux Ga, Gp). Les faisceaux postérieurs qui résul tent de cette 
division {Gp, Dp) s 'unissent au faisceau médian, les autres {Ga, Da) 
en se divisant const i tuent les faisceaux latéropostérieurs {Ipd, Ipg) 
et les faisceaux antérieurs {ad, ag) de la section moyenne; les fais
ceaux Ipd, Ipg se replient de manière à différencier les plis externes 
droit et gauche; ad et ag différencient, de même, des régions mar
ginales plus saillantes vers l 'extérieur. 

Nous suivrons le parcours des faisceaux du côté gauche : le 
faisceau latéropostérieur Ipg se divise en deux a très : l 'un 
plus externe qui comprend le pli externe, l ' aut re plus i n t e rne ; 
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Fig. 2 8 . — Spirœa Filipendula. — Parcours des faisceaux 
du rachis principal de la feuille de la base au s o m m e t (côté gauche) 

Lors de l'émission de la grande foliole suivante, le faisceau Ipg 
se rend dans la nervure principale de cette dernière à l 'excep
tion de sa région y i qui va renforcer le faisceau antérieur. A 
ce niveau, se détache de mp le faisceau i 1 qui occupe la posi
tion que Ipg a occupé dans le mériphylle précédent, il se com
porte exactement comme ce dernier; il est épuisé par l 'émission 

M. - 4 

la majeure par t ie du premier située en arrière du pli externe se 
rend dans la grande foliole qui s'insère à ce n iveau; seule, la par t ie 
qui se t rouve en a v a n t de ce pli (branche inférieure du pli interne) 
reste dans le rachis médian e t va renforcer le faisceau antér ieur ; 
le second se recourbe de manière à différencier le pli externe du 
mériphylle qui commence à ce niveau. 
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dé deux grosses nervures et remplacé par un faisceau i a, qui 
se rend dans la grosse nervure su ivante , après avoir parcouru u n 
mériphylle. Dans tous les cas, et jusqu 'au sommet du rachis, ces 
différents faisceaux latéropostérieurs renforcent les faisceaux an té 
rieurs pa r des faisceaux tels que y 3, y 4, y 5, etc. , au niveau de 
l ' insertion de chaque grande foliole. Les faisceaux successifs i 3, 
¿4) ¿5 , qui se dé tachent d u médian et occupent la même position 
que le faisceau Ipg, sor tent après avoir parcouru une por t ion de 
mériphylle de plus en plus restreinte, et le faisceau i 6, après s 'être 
détaché du médian, se rend immédia tement dans les nervures 
basilaires de la foliole te rminale ; au-dessus de ce niveau, la nervure 
médiane ne renferme qu ' un seul faisceau. 

Ces différents faits expl iquent qu 'une section t ransversale passant 
au-dessus d 'une paire de grandes foHoles dans la région supérieure 
du rachis ne rencont re que trois faisceaux : le faisceau mp et les 
faisceaux ad et ag. Les faisceaux i" ne sont pas , à ce niveau, détachés 
du faisceau mp pour consti tuer les faisceaux latéropostérieurs de 
nos sections moyennes. D 'au t re par t , les faisceaux latéropostérieurs 
des premier et troisième segments sont représentés par des masses 
plus impor tantes que dans le deuxième e t le quatr ième segment 
et dans les segments suivants , car ils cont iennent les éléments 
destinés à deux sorties successives se rendan t dans les grandes 
folioles. 

Les sorties qui se dé tachent des faisceaux antérieurs ne sont pas 
toujours terminales, mais très souvent subterminales, laissant dans 
le rachis médian des demi-arcs antér ieurs . Ces faisceaux, détachés 
de ad, ou de ag sont exclusivement destinés aux peti tes folioles, que 
ces dernières soient juxtaposées aux grandes et puissent en être 
considérées comme des lobes détachés, ou qu'elles soient situées 
entre les grandes folioles. 

I [ . — Potentilhi inserina L. 

Les feuiUes de la P. Anserina possèdent, comme celles des 
Ulmaires et des Filipendules de grandes et de petites folioles. 

La section transversale du rachis se présente aux divers niveaux 
sous les aspects suivants : 

1 ° A la région inférieure du rachis, la chaîne foliaire comprend 
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un faisceau postérieur mp, flanqué à droite et à gauche de deux 
faisceaux Ipg, Ipd symétr iquement placés; en avant , deux autres 
faisceaux symétriques ad et ag. Ent re le faisceau mp et 1P<« fais
ceaux Ipg, Ipd se t rouven t fréquemment des faisceaux tels que id, ïg, 
qui, partis de mp, s 'unissent plus h a u t respect ivement à Ipd, Ipg. 

Les faisceaux Ipd et Ipg présentent chacun une saillie qui consti
tue respectivement les plis externes droit et gauche ; de même les 
faisceaux antérieurs présentent des régions marginales droite et 
gauche plus saillantes vers l 'extérieur. 

2° Dans les segments suivants , l ' importance des plissements 
diminue, mais l 'arc inférieur est toujours représenté par trois fais
ceaux distincts, en avan t desquels se t rouvent deux faisceaux anté
rieurs. 

3° A la région supérieure de la feuille, la chaîne est rédui te à un 
faisceau postérieur mp et à deux faisceaux antérieurs. 

Les sorties qui se rendent dans les peti tes folioles se détachent 
des faisceaux antérieurs (régions marginales). Les sorties qui se 
rendent dans les grandes folioles proviennent à la fois des régions 
marginales et des faisceaux latéropostérieurs (pli externe), les élé
ments provenant des régions marginales cons t i tuant la portion ex
terne antérieure du système vasculaire de la nervure émise. 

Le mode de formation de la chaîne foliaire à par t i r des trois fais
ceaux venant de la tige est le même que chez la Spirœa Filipendula L. 

L'étude du parcours des faisceaux dans le rachis montre les par
ticularités suivantes {fig. 29) : 

1 ° Les faisceaux antérieurs qui se différencient à la base du pé
tiole ne reçoivent pas de faisceaux répara teurs . L'émission de la 
troisième paire de grandes folioles ent ra îne généralement leurs der
niers éléments. Ils sont alors suppléés dans le rachis t a n t ô t par un 
faisceau y qui se détache d 'un faisceau latéropostérieur, t a n t ô t 
par un faisceau provenant de la région interne de l 'arc foliaire d 'une 
grosse nervure {ai g, a2 g); dans ce dernier cas, l 'origine de ces fais
ceaux est donc la même que chez le Sorbus Aria. 

2° Les faisceaux latéropostérieurs sont renforcés plus ou moins 
régulièrement pa r des faisceaux tels que ig i , ig 2, ig 3 qui pa r t en t 
du faisceau médian, mais ils s 'épuisent après l 'émission de la 
quatrième ou de la cinquième grosse nervure. Le système posté
rieur est alors rédui t à un unique faisceau. * 
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Flg. 2 9 . — PotenliUa Anserina. — Parcours des fa isceaux du racliis principal. 

et l ' intensité, des plissements diminue vers le sommet , de sorte 
que l 'on t rouve , dans une même feuille, une région où la chaîne est 
plissée comme chez l 'Ulmaire , et une région où elle ne l 'est pas , 
comme chez les types que nous étudierons plus IOÏTI . 

111. — fiosa cinnamonea L. 

l ,a feuille reçoit de la tige trois faisceaux, u n médian e t deux laté
raux , qui ne t a rden t pas à se diviser; les faisceaux postérieurs qui 

On voit que \e parcours des faisceaux est t rès variaWe d 'un niveau 
à l ' aut re , et même selon que l 'on étudie le côté droi t ou le côté 
gauche. Les différentes régions de la chaît\e t endent à s'épuiser 
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résultent de eette division s'unissent au médian, les faisceaux 
antérieurs se divisent à leur tour en deux autres qui sont, d 'arrière 
en avant les faisceaux Ipd et ad du côté droi t , Ipg e t ag du côté 
gauche. La part ie antérieure des faisceaux Ipd, Ipg se recourbe vers 

Fig. 3o. — Rosa cinnamonea. —[^Section du 
rachis au point d'émission d'une foliole 
latérale. 

Fig. 3 i . — Posa cinnamonea. 
P.nrcours des faisceaux d u 
rachis principal. 

l 'intérieur de la chaîne, j a lonnant ainsi les plis externes droit e t 
gauche. 

Jusqu 'à ce niveau, la chaîne présente donc le même aspect que 
chez l 'UImaire. 

Les sorties qui se rendent dans les folioles pa r t en t à la fois des plis 
externes e t des faisceaux antérieurs. 

Les faisceaux latéropostérieurs (ipg) se divisent en trois parties : 

1 ° Une part ie postérieure (ipp) ; 
2° Une par t ie moyenne [Ipm), qui est limitée en avan t par le pli 

externe ; 
3" Une part ie antér ieure ( t / ) a u delà de ce pli. 
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La port ion Ipm sort dans la foliole émise en même temps que le 
faisceau antérieur. 

Les part ies situées en avan t [y) et en arrière [Ipp) du pli externe 
se rapprochent et const i tuent un unique faisceau qui émet en avan t 
un faisceau antér ieur {ng'), puis s 'unit au faisceau postérieur (^). 
La chaîne est alors constituée par un are postérieur très développé 
sur lequel se différencie à droite et à gauche un pli externe et qui 
est précédé de deux faisceaux antér ieurs ; l 'ensemble présente 
l 'aspect de la chaîne foliaire des Sorbiers. 

Plus hau t , l 'arc postérieur se divise de nouveau en trois faisceaux 
mp, Ipd, Ipg et les mêmes faits ne se produisent qu ' au mériphylle 
précédent . 

Le caractère que nous noterons part icul ièrement dans ce type est 
l 'existence d 'un arc postérieur, t a n t ô t unique, t a n t ô t représenté pa r 
trois faisceaux distincts. 

Chaînes foliaires à plissements peu accentués ou nuls 
et à faisceaux dist incts. 

Nous avons vu , en é tudian t les chaînes à faisceau postérieur 
unique, qu'i l existai t , à côté des types plissés, des systèmes conduc
teurs foliaires dont les éléments étaient placés suivant un arc de 
cercle. Il en est de même dans la catégorie des chaînes où l 'arc 
postérieur est représenté par plusieurs faisceaux; à côté des Spirées 
et des Potentil les qui en représentent les types à chaîne plissée, 
nous t rouvons des formes où les plissements t enden t à disparaî t re . 
Dans cette série d 'exemples, les faisceaux postérieurs, qui sont 
généralement au nombre de trois comme chez les Spirées, peuven t 
être plus nombreux par suite de la dispersion des faisceaux latéro
postérieurs en un certain nombre de faisceaux dist incts . 

Il y a lieu de distinguer toujours dans ces types les feuilles déve
loppées sur les tiges florales (feuilles caulinaires) et celles qui pous
sent à la base de la p lante (feuilles radicales), les premières sont plus 
réduites à tous les points de vue que les secondes. 

( ' ) Le faisceau Ipp peut être très réduit ou même ne pas se différencier; le fais
ceau y peut se détacher du point d'émission et constituer directement le faisceau 
antérieur de la chaîne. 



— •ào — 

Agrimonia odorata M i l l . 

1 . Structure des feuilles caulinaires (fig. 82). — La feuille 
reçoit de la tige trois faisceaux : M, D et G. Les faisceaux D et G 
se divisent chacun en deux autres D en Da et Dp, G en Ga et Gp. 

Fig. З 2 . .— Agrimonia odorala. — Parcours dos faisceaux 
du rachis principal (feuille caulinaire). 

Dp et Gp s 'unissent au faisceau M et const i tuent le faisceau mé
dian de l 'arc postérieur mp. 

Da et Ga se divisent à leur tour d:Daen Ipd et ad; Ga en Ipg et ag. 
Les faisceaux mp, Ipd, Ipg forment un ensemble qui correspond 

au faisceau postérieur des Sorbiers ; les plis externes droit et gauche 
sont situés dans les faisceaux Ipd, Ipg, don t les extrémités anté-
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Fig. Sa fcis.'— Agrimonia odorata. —• Sect ion transversale du pétiole. 

se détache un faisceau {a'd ou a'g) qui joue dans le nouveau méri
phylle le même rôle que ad ou ag dans le mériphylle précédent . 

Les faisceaux latéropostérieurs [Ipd, Ipg), appauvris par l 'émission 
de faisceaux tels que sd, sg et par celle d 'un pet i t fascicule qui s 'unit 
au faisceau antér ieur correspondant , sont renforcés de la manière 
suivante : ils se rapprochent du faisceau mp puis s 'unissent à lui. 
Plus haut , ils s'en dé tachent en en t ra înan t une portion du faisceau mp 
souvent facile à dist inguer de leur masse primit ive ; ces nouveaux 
éléments, ajoutés ainsi a u x faisceaux Ipg, Ipd, sont homologues 
des faisceaux i qui, chez la Spirœa Ulmaria, se dé tachent du fais
ceau mp pour renforcer les latéropostérieurs. 

Au niveau de l ' insertion d 'une nouvelle paire de grandes folioles, 
les faisceaux latéropostérieurs émet ten t la téra lement des faisceaux 
qui s 'unissent respect ivement a u x faisceaux extérieurs et se rendent 
dans la nervure principale de la foliole envisagée. 

[Parfois, au lieu de se détacher des masses vasculaires sa, sg 
elles-mêmes, les faisceaux a'd, a'g p a r t e n t du point où ces der-

rieures t enden t à se r a b a t t r e vers l ' intérieur de l 'organe, beaucoup 
moins cependant que chez l 'UImaire. Les plis internes {pig, pid) 
seraient situés sur la ligne que nous pouvons t racer dans le paren
chyme pour relier les faisceaux latéropostérieurs aux faisceaux 
antérieurs correspondants (fig. 82 bis). 

Les faisceaux antér ieurs ad, ag fournissent les faisceaux qui se 
rendent dans les pet i tes folioles. Ils sor tent t o u t entiers dans la 
première grande foliole, avec u n faisceau {sd, sg) détaché du 
faisceau latéropostérieur correspondant . Du bord in terne de l'en
semble formé par les faisceaux qui se rendent dans la nervure latérale, 
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Fig. 33 . — Agrimonia odoraia. — Parcours des faiseeaux 
d u rachis principal (feuilles radicales). 

2. Structure des feuilles radicales {fig. 33). — Le parcours des 
faisceaux est plus complexe que celui des feuilles caulinaires; les 

nières se dé tachent des faisceaux Ipd, Ipg ou même ne se dé tachent 
que plus hau t , du bord externe de Ipd et Ipg.] 

Dans chaque mériphylle, ces faits se reproduisent . Au niveau de 
l'émission de la dernière paire de grandes folioles, les faisceaux 
latéropostérieurs après s 'être réparés, grâce aux éléments qu'i ls 
empruntent au médian, se rendent dans les nervures principales 
et émet tent du côté in terne un pet i t faisceau qui demeure dans la 
nervure médiane et s'épuise dans les nervures basilaires de la 
foliole terminale. 



— 38 — 

. . Ipd 

Fig. 3 4 . — Geum urbanum. — Sect ion transversale 
de la région m o y e n n e du pét iole . 

l 'émission de la première paire de folioles, des faisceaux de même 
direction que Z) et G se dirigent respect ivement de Ipd, Ipg vers mp, 

faisceaux latéropostérieurs sont plus développés, parfois repré
sentés pa r plusieurs masses distinctes, ils sont régulièrement 
renforcés à la base de la feuille pa r des faisceaux [id, ig, id', ig') 
détachés du médian. A la région supérieure de la feuille, le parcours 
est sensiblement le même que dans les feuilles caulinaires. 

Geum. 

Les feuilles des Geum présentent de grandes et de peti tes folioles 
comme celles des Agrimonia, mais leurs grandes folioles sont moins 
développées que celles de ces dernières et, chez le Geum pyrenaïcum, 
elles sont presque complètement a t rophiées ; le développement 
considérable de la foliole terminale transforme ainsi cette feuille 
pennée en une feuille palmée. 

Geum urbnnuin 1 , . 

Le parcours des faisceaux et le mode d'émission des sorties sont les 
mêmes que chez les Agrimonia à cette différence près : au niveau de 
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nous les désignerons par les lettres d, g. Au niveau de l'émission de li 
deuxième et de la troisième paire de folioles, des faisceaux sont émii 
par le faisceau mp et s 'a joutent respectivement à Ipd, Ipg. 

Les feuilles caulinaires sont généralement réduites à la foliolt 

i n t i - -

Fig . 36. — Geum urbanum. 
Parcours des faisceaux du'pét io le 

(feuilles caulinaires). 

Fig. 35. — Geum urbanum. 
Parcours des faisceaux 

du rachis principal (feuilles radicales). 

terminale profondément trilobée. La port ion des faisceaux laté
raux qui s'ajoute à la base du pétiole au faisceau foliaire médian 
équivaut sensiblement aux faisceaux qui, au soihmet du pétiole, se 
détachent du faisceau médian pour se rendre dans les nervures des 
bbes la té raux; t ou t se passe comme si les éléments des faisceaux 
atéraux, qui à la base du pétiole se soudent au faisceau médian, 
éprenaient, au hau t du pétiole, leur individuali té. 

Les mêmes faits se reproduisent chez le G. japonicum Thunb , et 
hez le G. pyrenaïcum Mill. 
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Sanguitorba canadensis L . 

Le rachis ne por te que de grandes folioles munies d 'un pétiolule 
et éme t t an t parfois du côté externe une foliole plus peti te . Les feuilles 
radicales sont t rès développées, les feuilles caulinaires sont plus 

m 
e ' 

Fig. 3 7 . — Sanguisorba canadensü. — Parcours des faisceaux 
du racliis [côté gauche) . 

réduites et présentent tous les degrés de complication intermédiaires, 
en ce qui concerne le parcours des faisceaux, entre les feuilles radi
cales et les types précédents . 

Une section transversale du pétiole d 'une feuille radicale, pra
t iquée au-dessous des premières folioles, présente généralement 
sept faisceaux dont le plus développé est le faisceau médian ; de 
chaque côté, l ' importance des autres faisceaux : latéropostérieurs 



— 6 1 — 

inférieur [Ipdi, Ipgi) et supérieur {Ipds, Ipgs), faisceaux antérieurs 
[ad, ag) décroît régulièrement d'arrière en avan t . Au-dessus de la 
quatrième paire de folioles, les latéropostérieurs inférieurs et supé
rieurs é t an t fusionnés, la' chaîne n 'est représentée que par cinq fais
ceaux comme chez les Geum. 

Au niveau de l 'émission d 'une foliole, le faisceau antér ieur et le 
faisceau latéropostérieur voisin fournissent les éléments vasculaires 
de la foliole émise. 

L' importance relative des deux faisceaux latéropostérieurs est 
maintenue par des faisceaux répara teurs qui , de bas en h a u t , se dé
tachent du latéropostérieur inférieur pour renforcer le supérieur. 
Parfois aussi [fig. 87), ces deux faisceaux s 'unissent pour reprendre 
plus hau t leur individual i té , mais, par suite d 'une nouvelle répar
tition de leurs éléments, les faisceaux supérieurs sont plus développés 
que les inférieurs. P a r l 'un ou l ' au t re de ces procédés, l'affaiblisse
ment des faisceaux latéropostérieurs supérieurs résu l tan t de 
l'émission de faisceaux sor tants se t rouve compensé. Au-dessus de 
la quatr ième paire de folioles, les faisceaux latéropostérieurs 
supérieurs et inférieurs res tent soudés. 

La feuille reçoit de la tige sept faisceaux : un faisceau médian M 
et de chaque côté trois faisceaux que nous désignerons, d 'arrière en 
avant , du côté droit pa r les le t t res D^, D^, D", et du côté gauche 
par G^, G^, G' . Les faisceaux D^, se divisent chacun en deux 
autres. Les faisceaux postérieurs qui résu l ten t de cetie division 
s'unissent au faisceau M. Les faisceaux Z)' , G' se divisent chacun 
en trois autres : un faisceau antér ieur {fig. 87, ag), un faisceau 
latéropostérieur supérieur {Ipgs) et un faisceau qui, en s'unis-
sant aux faisceaux et à la b ranche voisine du faisceau G^, 
constitue le faisceau latéropostérieur inférieur (Ipgi), si nous pre
nons comme exemple le côté gauche. 

Appendice : Alchemilla arvensis S c o p . 

La structure de l'Alchemillo a beaucoup intrigué les anatoraistes : 
l 'appareil conducteur de leurs pétioles est consti tué par trois anneaux 
libéroligneux qui on t été considérés par M. Bouygues comme des 
formations analogues aux stèles décrites pa r Van Tieghem et Douliot 
chez les Gunnères e t les Auricules. E n réalité, ces trois anneaux 
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Fig. 38 . — AlchemilUi arfensis. — Sect ion transversale 
du pétiole . 

Fig. 3 9 . — Alchemilla 
arvenais. — Parcours 
des fa isceaux dans le 
pétiole. 

On a l ' impression que la zone d'accroissement intercalaire, qui 
donne naissance au pétiole, a a t t e in t ici cet organe au-dessous du 
point de jonction des faisceaux foliaires au lieu de l 'a t te indre 
au-dessus de ee point comme c'est le cas le plus fréquent dans les 
feuilles en général. Les anneaux fermés de l'Alchemille ne semblent 
pas différer essentiellement de ceux que nous avons décrits à la base 
du pétiole de l 'Ulmaire (voir fig. 27). 

résultent de la fermeture des trois faisceaux venus de la tige, ils 
sont comparables aux anneaux fermés que présentent à la base 
du pétiole les Eriobotrya et certaines Spirées de la section Sorbaria. 
Ce n 'est qu ' au sommet du pétiole que ces' trois faisceaux foliaires 
en t ren t en contact puis se divisent pour se rendre dans les diverses 
nervures. Il semble possible de reconnaî tre alors les régions homo
logues de ces masses vasculaires pa r r appor t à celles des feuilles 
trifoliolées des Geum. (Ces homologies probables sont soulignées par 
les notat ions employées dans les figures 36 et 89.) 
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Rubus. 

L'aspect de la chaîne foliaire des Rubus diffère selon que la section 
envisagée a t t e in t le rachis immédia tement au-dessous des folioles 
latérales ou à un niveau éloigné de leur point d'émission. 

Prise dans la région moyenne du pétiole, la chaîne foliaire est 
constituée, d 'une manière générale, chez les diverses espèces par trois 
faisceaux : 

1 ° Un faisceau médian postérieur P; 
2 ° Deux faisceaux antérieurs symétriques ad, ag. 

Fig. 4". — Rubus Idxus. — Section transversale 
de la région m o y e n n e du pétiole . 

Cet ensemble est disposé suivant u n arc de cercle qui , t a n t ô t est 
largement ouvert entre les deux faisceaux antér ieurs , t a n t ô t est plus 
ou moins fermé en avant , par suite du développement des fais-

CHAPITRE III. 

CHAÎNES A PLISSEMENTS MULTIPLES. 
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ceaux antér ieurs qui en t ren t en contact , ou l 'appari t ion d'un 
certain nombre de fascicules qui se dé tachent de ceux-ci [fig. ii). 
On constate, de plus, dans certains cas, l 'existence de faisceaux 
anas tomot iques entre le faisceau médian et les faisceaux antérieurs. 

a t - -

Fig . il. — Rubus leucostachys. — Sect ion transversale 
de la région m o y e n n e d u pét iole . 

(Lire P au l ieu de mp.) 

Ces var ia t ions dans la s t ructure de la région moyenne du pétiole 
sont généralement corrélatives du plus ou moins grand développe
men t des folioles latérales et n ' on t pas plus de valeur au point de vue 
spécifique que ce dernier caractère. 

Quelles que soient les complications dues à l 'élargissement ou 
à la ramification des faisceaux antér ieurs , dans le dernier tiers du 
pétiole, il est toujours facile de reconnaître les trois éléments fonda
m e n t a u x : u n faisceau médian et deux faisceaux antérieurs. 

RAPPORTS ENTRE LA TIGE ET LA FEUILLE. 

La fenille reçoit de la tige trois faisceaux M,D et G {fig. 4^)-
Les faisceaux la té raux se divisent chacun en deux autres : D en 

ud e t Dp, G en ag et Gp. Les faisceaux postérieurs Dp, Gp qui 
résul tent de cette division s 'unissent au faisceau médian et consti
t u e n t le faisceau P de notre section moyenne ; les faisceaux ad et ag 
en const i tuent les faisceaux antérieurs. 
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Fig. i-i. —• Rubus spectabilis. — Parcours des faisceaux dans le rachis. 

tivenient aux faisceaux antér ieurs ad, ag. L'ensemble, formé par sd 
et ad d 'une par t , sg et ag d 'au t re par t , se rend dans les folioles 
latérales droite et gauche, sauf les faisceaux détachés de leurs bords 
internes ad', ag' qui jouent dans le nouveau segment le même rôle 
que ad, ag a joué dans le segment précédent . Ce parcours est ana
logue à celui que nous avons décrit chez le Sorhus Aria. 

Deuxième exemple. — Les faisceaux antérieurs sont dédoubles : 
R. sorbifolius Maxim [flg. '¡3). 

Peu au-dessous du point d'émission des folioles, les faisceaux 
antérieurs se divisent chacun en deux au t res : ad en a id, a i g: a g 
en a 1 g, a 2 g. Le faisceau postérieur se divise en cinq autres : 

M. . 5 

C.4RACTÈBKS Dll'l'-liHENTIlîLS DES TYPES DE STKUCTURE. 

Ces caractères ne sont visibles qu 'au niveau d'émission des folioles 
latérales. 

P R E M I E R c a s . La chaîne ne présente pas de plissements. 

Premier exemple. — Le faisceau antérieur reste simple : R. spec-
tahilis Pursh [fig. 

Au niveau de l 'émission d 'une paire de folioles latérales, le fais
ceau postérieur émet deux faisceaux [sd, sg) qui s 'unissent respec-
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Fig. 43. — Rubus sorhifolius. — Parcours des faisceaux au niveau 
de l'émission de la première paire de folioles. 

Le rachis principal, après l 'émission des folioles, présente une 
chaîne à trois faisceaux : un faisceau médian mp, deux faisceaux 
antérieurs qui sont les branches internes du faisceau intermédiaire. 

Dans les nervures principales des folioles latérales, le faisceau 
antérieur interne est consti tué par la branche externe des faisceaux 
intermédiaires ; le faisceau antérieur externe, par la branche supé
rieure du faisceau antérieur primitif [ai d, ou a a g) ; le faisceau 
médian, pa r le faisceau postérieur {sd, sg) et la branche inférieure 
du faisceau antérieur primitif (AI d ou A I g). 

(Dans certaines feuilles, les faisceaux intermédiaires id, ig sont 
soudés aux faisceaux sd, sg, de sorte que le faisceau antérieur du 
rachis médian, el le faisceau antérieur interne de la foliole latérale 
paraissent se détacher soit s imul tanément , soit Successivement 
des faisceaux sd, sg.) 

I " Au milieu, un faisceau mp qui reste dans la nervure principale; 
2 ° Aux deux extrémités , deux faisceaux sd, sg qui se rendent 

dans les nervures latérales ; 
3 " En t re le faisceau mp et les faisceaux sd, sg, les faisceaux inter

médiaires id, ig, qui se divisent en deux branches : l 'une interne 
qui reste dans le rachis, l 'autre externe qui se rend dans la foliole 
la térale correspondante. 
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Fig. 44- — liubus Partteri. — Sect ion transversale du pétiole 
inui iédiatemeut au-dessous du point d'émission des folioles latérales. 

[Lire « I d au l ieu de a ? d, e t a 2 d au l ieu de a l d.) région plus intérieure (pli interne, pid, pig) jalonnée par les bords 
contigus du faisceau postérieur et du faisceau antérieur a i d nu 
a 1 g. Peu au-dessous du point d'émission des folioles, les phs 
externes et les régions marginales correspondantes en t ren t eu 
coulact ; la chaîne se romp t suivant ces points de contact et uu 
massif à liber central et à bois périphérique se t rouve rejeté, au 
niveau de l'émission de chaque foliole, à l ' intérieur de l 'arc foliaire; 
ce massif correspond aux branches supérieure (s) et inférieiu'c [y) 
du pli interne. 

Dans la nervure principale des foholes latérales, le faisceau anté
rieur externe est consti tué par le faisceau a 2 d (ou a 2 g), le faisceau 

DECXIÈME C4lS. — Chaînes présentant un pli interne de chaque 
côté : lîubus Parkeri Hans . 

Les faisceaux antér ieurs se divisent en deux autres comme dans 
le cas précédent. Le faisceau postérieur recourbe ses extrémités 
libres, de manière à l imiter à droite et à gauche deux régions plus 
saillantes (plis externes), le faisceau antérieur voisin [ai d, ai g) 
différencie une saillie de même ampli tude que celle du pli externe 
[ped, peg, fig. 44); cette saiUie est séparée de ce dernier par une 
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antérieur interne par une pai t ie de la région du pli interne [ai); le 
faisceau postérieur est consti tué par la port ion de chaîne détachée du 
pli externe et pa r le faisceau a i d (ou a i g). Dans le rachis médian 

Fig. ' j S . —• Rubus Parkeri. — Parcours des faisceaux 
au niveau de l'émission d'une foliole latérale. 

les deux faisceaux antérieurs sont constitués aux dépens d 'une par t ie 
du pli in terne. 

T r o i s i è m e c a s . — Cliaines présentant deux plis internes de chaque 
côté. 

Premier exemple. —- Rubus Idseus L. 
Immédia tement au-dessiis du niveau où les faisceaux antér ieurs 

se divisent, un premier pli interne se forme, jalonné, comme l 'étai t 
l 'uinque pli interne du R. Parkeri par les bords libres du faisceau 
postérieur et la région contiguë du faisceau aid pour le côté droi t , 
a 1 g pour le côté gauche. 

On constate la formation d 'un deuxième pli in terne [pi i d,pi'i g) 
entre le faisceau a i d et le faisceau aid, entre a i g e t a a g par 
reploiement de leurs bords contigus. 

La chaîne présente de chaque côté à ce niveau trois régions plus 
saillantes vers l 'extérieur [Pl. I, fig. II) : 

1 ° Le premier pli externe [pe i d, pe i g) entre la région posté
rieure de la chaîne et le prenner pli interne [pi i d, pi i g) ; 

a° Le deuxième pli externe {pezd, pe-ig) entre le premier et le 
deuxième pli interne ; 

3° La région marginale [nul, mg) en avau t du deuxième pli interne. 



PLANCHE I. —• Rubua Idxus. — Série ascendante de coupes 

dans le rachis, au n iveau de l 'émission des folioles latérales. 

(Lire n I au l ieu de a 2 d, a 2 d au l ieu de a i d.) 
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Fig. 46. — Rubus Idxus. — Parcours des faisceaux 
au niveau de l'émission d'\ine foliole latérale. 

éléments des deux plis externes ( p e i g , peag) . Le faisceau antérieur 
externe est consti tué aux dépens de la région marginale, le faisceau 
antér ieur interne ai se détache de l 'anneau Ag {fig. VI). 

Les trois régions saillantes signalées plus haut couslitucnt les 
régions d'émission de la chaîne. La région du pli externe se détache 
du faisceau P const i tuant le faisceau Ipd (ou Ipg). Au moment de 
l'émission d 'une foliole latérale on constate les faits suivants (les 
lettres se rappor tent au côté gauche des figures de la planche 1) : 

Les premier et deuxième plis externes [pei g, pe7.g) entrent en 
contact , de sorte que la région du premier pli interne {pi i g) qui les 
sépare se trotivc rejetée à l ' intérieur de la chaîne, elle est constituée 
par un noyau libérien que t enden t à entourer des éléments ligneux 
{fig. I I I , Pl. I); plus hati t , le bois se localise à la face supérieure du 
système {flg. IV). 

La majeure par t ie du deuxième pli interne est constituée aux dé
pens d 'éléments du faisceau ai g, le bois dans cette région est orienté 
vers la face inférieure de l 'organe {fig. IV). 

L'ensemble formé par les éléments du premier pli interne (aux
quels s 'ajoute parfois un faisceati détaché de Ipg) et du deuxième pli 
interne est disposé suivant im anneau dont les régions ligneuses 
seraient tournées vers le centre et les régions libériennes vers la 
])ériphérie ; les différents éléments de cet anneau se soudent en un 
massif à bois central et à liber périphérique (Ag) {fig. V U , Pl. I). 

Le faisceau postérieur de la nervure émise est constitué par les 



PLANCHE II. — Rubiis plcUyphylhs. — Série de coupes d u rachis au niveau 
de l'émission des folioles : à la région inférieure de la figure, aspect du rachis 
avant l 'émission; à la région supérieure, aspect du rachis après l ' émiss ion; 
dans le coin supérieur droit, la foliole émise ; entre ces diverses sect ions, les 
aspects de la portion du sys tème vasculaire qui joue u n rôle dans l'émis
sion des faisceaux f ) . 

(') Par suite Hes nécessites ilu dessin, la face antérieure a été orienlée vers le 
has, le cô'é étudié est donc le côté ijauilie du rachis el non le côté droit, comme 
l'cvposant a? de certaines notations le ferait penser. 
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La chaîne fohaire du rachis médian est constituée, après l'émission 
des folioles latérales, par un faisceau postérieur et deux faisceaux 
antérieurs résul tant de l 'ouverture d'amu^aux tels ([ue Ag. 

Généralement, le mode d'émission de la detixième paire de fo
lioles est plus simple que celui f[ue nous venons de décrire et sou-
sihlement analogue à celui du R. Parkeii. 11 en est de même pour les 
grosses nervures de la foliole terminale et des folioles latérales. Les 
petites nervures se dé tachent de la région marginale. A la région 
supérieure des folioles, la t race se réduit à un arc ouvert . 

Deuxième exemple. — Rubus plalyphyllos Weihe {Pl. II). 
Le faisceau postérieur se divise en trois faisceaux, un médian 

et deux l a t é raux ; les deux faisceaux la téraux ainsi formes se subdi
visent chacun en deux autres {sd, id). Les faisceaux antérieurs se 
divisent chacun en trois autres que nous désignerons d'arrière en 
avan t par les notat ions ai, ai, а З . 

Les plissements se forment comme dans le cas précédent : d 'abord 
\m premier pli interne jalonné par les éléments provenant des extré
mités libres de l 'arc postérieur piid, puis un deuxième pli interne 
pi Q, d situé entre les faisceaux a i d et a 2 d. Les sommets 
des premier et deuxième plis internes se détachent des autres 
éléments de la chaîne et const i tuent avec le faisceau ig un anneau 
fermé Ad. L 'anneau ainsi formé Se divise en deux aut res , l 'un anté
rieur A ad, l ' autre postérieur A pd. L 'anneau A ad émet deux fais
ceaux qui const i tuent , l 'un le faisceau a i d, l ' aut re une part ie du 
faisceau ai 2 d de la nervure émise ; l 'anneau A pd s'ouvre et se 
divise en deux faisceaux, l 'un (|id s'unit au faisceau posté
rieur du rachis principal, l ' aut re à l 'anneau A ad pour constituer le 
faisceau antérieur du nouveau mériphylle. 

Les éléments de la nervure émise sont constitués de la manière 
suivante : 

1° Le faisceau postérieur, par les sommets des plis externes; 
2° Les faisceaux antérieurs externes par le faisceau a 2 qui se 

bifurque (plus hau t , les faisceaux antérieurs se fusionnent en un 
seul); 

3° Les faisceaux antérieurs internes : le faisceau ai i d exclusive
ment par un faisceau détaché de l 'anneau A ad, le faisceau аг af/ 
à la fois par un faisceau détaché de A ad et par le faisceau a 3 d, 
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c C V 

. 1 * 9 

Fig. 47- —• Spiisea Aruncus (^\runcuj silvesler). — Section des faisceaux 
à la liase du pétiole. I^e côte gauche do la fiffure représente u n n iveau 
inférieur à celui du côté droi l . 

étudiée est plus rapprochée des organes floraux. L'ensemble de 
ces faisceaux est d 'abord disposé suivant un arc de cercle dont la 

En résumé, les chaînes foliaires des Ruhus présentent tous les 
degrés intermédiaires entre les chaînes non plissées et les chaînes à 
plissements complexe , sans pour tan t présenter de plissements de 
l'arc antérieur ni même d 'erc antérieur dont les éléments demeurent 
dans le rachis après l 'émission des folioles latérales. 

Aruncus . 

iSpirxa Aruncus L. — Aruncus silvesler K o s l e l . ) 

La complexité morphologique des feuilles de VAruncus silçester 
coïncide avec la multiplication du nombre des plissements et l 'exis
tence d'un arc antér ieur très développé. 

Les plissements, comme chez les Bubus, n 'apparaissent qu 'un peu 
au-dessous des points d'émission des rachis ou des nervures latérales 
pour disparaître au-dessus de ce niveau. 

La chaîne, entre deux points d'émission, est consti tuée par des 
faisceaux distincts distribués suivant un anneau fermé. Dans le 
pétiole, cet anneau présente une forme ovale, aplatie parallèlement 
au plan du limbe. Dans les mériphylles suivants , il présente au 
contraire un aplat issement de plus en plus accentué dans un plan 
perpendiculaire au plan du limbe. 

FORMATION DE I.A CHAÎNK A PARTIR DES FAI.SCEAL'X VKNANT DK H TIGE. 

Le pétiole reçoit de la tige un nombre de faisceaux variable, lié 
au développement de la feuille et d ' au t an t plus faible que la feuille 
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coucavilé est tournée vers la face supérieure de l 'organe. Chacun 

PLANCHE I I I . •— Spirœa Aruncus. — Parcours des faisceaux à la base du 
pétiole. I, I I , I I I , I V , V , faisceaux venus de la tige. — L'observateur est 
supposé situé dans la partie droite du rachis en e x a m i n a n t le parcours des 
fa isceaux du côté gauche. 

de ces faisceaux présente une courbure qui va en s 'accentuaut , ce 
qui amène t a n t ô t leurs deux extrémités , t a n t ô t l 'une d'elles seule-
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ment, dans une position telle que leur bois est placé vers la face 
supérieure de l 'organe (fig. 4?) ; les éléments ainsi orientés se 
détachent du reste du faisceau et occupent une position de plus 
en plus antérieure. Les faisceaux extrêmes (V, V ) , à droite et à 
gauche, ne se divisent p is à ce eiveau. 

Bientôt les éléments de la chaîne sont disposés svdvant une ligne 
circulaire, présentant d'ailleurs une dépression dans sa région anté
rieure. Le bois de chacun des faisceaux est tourné vers l ' intérieur 
de l 'organe. Si l 'on réuni t par une droite les deux faisceaux extrêmes, 
on constate que de par t et d 'aut re de cette ligne on t rouve des élé
ments appar tenan t vers le bas aux mêmes faisceaux foliaires. 
Nous appellerons système antér ieur , la portion de chaîne située en 
avant de cette ligne ; système postérieur, la portion située en arrière 
de cettç ligne. 

Les faisceaux du système postérieur t endent à se diviser et à 
occuper un secteur de plus en plus étendu ; ceux du système anté
rieur tendent au contraire à se condenser et à se fusionner. 

C'est ainsi que, dans le cas de la planche I I I , le système antérieur 
est constitué par qua t re faisceaux, le système postérieur par quinze 
faisceaux (cette planche ne présente en effet que le parcours des 
faisceaux de la part ie droite du pétiole, supposé vu par un obser-
>-ateur placé dans la par t ie gauche de l 'organe). 

STRl'CTIIRE n r R U : H I S rniNClP.M. 
n \ X S I.A RKGIOX D'ÉMISSION DI£S RACHIS lATKBACX. 

1. Remarques générales. — Un peu au-dessous du point d'émission 
des rachis la téraux, le système antér ieur qui, comme nous l 'avons 
vu. était très condensé dans la majeure part ie du pétiole, tend à 
occuper un secteur plus é tendu. 

.\ droite et à gauche de la chaîne, on constate l 'établissement 
fl'un certain nombre de plissements a t te ignant à la fois le système 
antéiieur et le système postérieur. 

Les réuions plissées droite et oauche sont séparées en arrière par 
un arc non plissé très développé; en avan t , elles sont presque con-
tiguës. 

Les plissements se forineni symétrir |uement par rappor t à un pli 
(ph moyen) constitué généralement en majeure part ie pa r les élé-
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ments des faisceaux extrêmes venus de la tige. Les plissements 
internes et externes al ternent de par t et d 'aut re de ce pli moyen. 

Typiquement , un pli externe est flanqué en avan t et en arrière 
d 'un pli interne. 

Le sommet d 'un pli externe fournit un faisceau ou un gro'ipe de 
faisceaux a u côté externe du rachis latér.d. 

Le sommet d 'un pli interne reste dans le rachis principal. 
La portion de tissu vasculaire comprise entre le pli externe et le 

pli interne fournit u n faisceau au côté interne du rachis latéral . 

2 . Émission de la première paire de raciiis latéraux. — Le sommet 
du pli moyen fournit au rachis latéral étudié un groupe de faisceaux 
du côté externe pem {Pl. IV). 

Les premiers plis internes antérieur et postérieur (pi i a, pi i p) se 
fusionnent en un massif unique. De ce massif se dé tachent deux fais
ceaux (ia I, ip i) qui vascularisent le côté interne du rachis la téral 
et deux faisceaux {ma, mp) qui restent dans le rachis médian. 

La région du deuxième pli interne antérieur donne naissance à 
deux faisceaux, l 'un qui vascularise le côté interne du rachis la téral 
(ia 2), l ' autre qui reste dans le rachis médian. 

La région du deuxième pli interne postérieur se divise de même 
en un faisceau (ip 2) qui se place à la région interne du rachis émis 
et un faisceau qui reste dans le rachis médian. 

Les éléments des premiers plis externes antérieur et postérieur 
(ea I, ep i) vascularisent le côté externe du rachis latéral et flan
quent en avan t et en arrière les éléments du pli moyen. Ceux des 
deuxièmes plis externes, antérieur et postérietir, se placent respecti
vement en avan t et en arrière des précédents. 

Il existe donc, jusqu'à ce niveau, une remarquable symétrie des 
différents faisceaux par rapport à une surface qui passerait par le 
pli moyen entre les premiers plis internes, antérieur et postérieur. Les 
éléments du système antérieur se plissent donc de la même façon que 
ceux du système postérieur et leur parcours est analogue à celui de 
ces derniers. Les différences proviennent du plus faible développement 
du système antérieur. 

Dans les rachis l a té raux , tend à s 'établir une aut re surface de 
symétr ie , perpendiculaire à la première, et qui passe par les faisceaux 
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PLANCHE IV. — Spirxa Aruncus. — Parcours des faisceaux du côté droit du 
rachis primaire au n iveau de l 'émission de la première paire de rachis laté
raux : pem, pli externe m o y e n ; pi i a, premier pli interne antérieur; pi 7, a, 
deuxième pli interne antérieur; pi i p, premier pli interne postérieur; pi 2 p , 
deuxième pli externe postérieur; ea i , faisceau externe antérieur, etc. 

Au niveau oîi ces rachis présentent à leur tour des ramifications 
(ramifications de troisième ordre) la port ion de leur chaîne qui pro
vient du système postérieur du rachis principal garde la forme d 'un 
arc simple. 

Du côté externe, les éléments p rovenant du pli moyen et du 

provenant du deuxième pli externe anl érieur d 'une par t , du deuxième 
pli externe postérieur d ' au t re par t . Cette surface de symétrie, qui 
correspond à celle que nous avons rencontrée jusqu'à ma in tenan t 
dans les types précédents, tend à devenir de plus en plus marquée 
à mesure que l'on s'éloigne du point d ' insertion du rachis. 



PLANCHE V. — Spirœa Aruncus. — Parcours 'des faisceaux du côté droit 
du rachis i .nniaire a„ „ive.-,n de Г,•.mis^io„ de la deux ième paire de ™<•l,î  
latéraux. 
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PLAINCHE VI. •— Spirsea Aruncus. — Parcours des faisceaux du côté droit 
du racliis primaire au niveau de l'émission de la troisième paire de rachis 
latéraux. 

Du côté interne, les faisceaux provenant des premiers plis internes 
antérieur et postérieur s 'unissent et consti tuent un pli externe séparé 
de la région terminale (marginale) de la chaîne par une région plus 
intérieure (pli i n t e r n p \ 

système antérieur du rachis principal présentent une série de plis 
d'où par ten t les faisceaux qui se rendent dans le rachis tertiaire. 
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3. ¡iimssion de la deuxième paire de rachis secondaires [Pl. V). — 
Au moment de l'émission de la deuxième paire de rachis secondaires, 
le rachis principal présente les mêmes plissements qu ' au niveau de 
l'émission de la première paire de rachis, à cette difl'érence près que 
le pli moyen ne se forme pas . Tou t se passe comme si les premiers 
plis internes, antérieur et postérieur, n ' é tan t plus séparés par un 
pli moyen, étaient fusionnés en un pli interne unitjue [pim) (|ui 
sépare les premiers plis externes, antérieur et postérieur. La répar
ti t ion des éléments des divers plissements entre le rachis médian et les 
rachis la té raux se fait de la même façon qu 'à la précédente rami
fication; la seule différence est que le pli interne unique qui résulte de 
la fusion des premiers plis internes, antér ieur et postérieur, se divise 
en deux faisceaux, l 'un qui vascularise le bord interne du rachis 
latéral , l ' aut re qui reste dans le rachis médian. 

i . Émission de la troisième paire de rachis secondaires [Pl. VI). 
— Les plissements sont sensiblement les mêmes qu 'au niveau de 
l'émission de la deuxième paire de rachis secondaires, mais on cons
ta te les différences suivantes : 

1 ° Le pli interne unique [pim), qui résulte de la coalescence 
des premiers plis internes, antér ieur et postérieur, n ' émet aucun 
faisceau dans le rachis latéral , mais tous ses éléments restent dans 
le rachis médian ; 

2 ° Tous les éléments du pli interne antér ieur (homologue du 
deuxième pli interne antérieur des mériphylles précédents) se rendent 
dans le rachis latéral où ils const i tuent un faisceau du côté interne 
de la chaîne. 

ASPECT DE LA CHAÍNK KOLIAIRE 

DANS LA KliClON M()\KNNE DES DIFFÉRENTS MÉRIPHYLLES. 

Nous avons décrit plus h a u t la région moyenne du pétiole (pre
mier mériphylle); dans les autres mériphylles, il est possible de 
distinguer les régions suivantes : 

1 ° Une portion de chaîne postérieure [p), médiane, presque hori.-
zontale, constituée par un nombre variable de faisceaux (5, 3 ou I ) . 
Elle n 'a pas de rôle spécial au moment de l'émission des nervures, 
mais après l'émission de chatjue rachis, deux faisceaux symétriques 
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se détachent de cette région pour renforcer à droite et à gauche les 
régions situées en avan t de celle-ci. 

De pa r t et d ' au t re de cette région : 
3 ° Une région d'émission postérieure (P), constituée généralement 

par deux faisceaux, qui fournissent, au moment de l'émission des 
rachis la téraux, les deux plis externes postérieurs et le pli interne 
(pii les sépare. 

3° Deux faisceaux intermédiaires [nia, utj)) qui se dé tachent (à la 
base des mériphylles) des premiers plis internes, antérieur et posté
rieur (que ceux-ci soient libres ou fusionnés en un pli interne unique), 
et qui, au moment de l 'émission d 'un rachis la téral , se fusionnent 
l'un avec la région d'émission postérieure, l 'autre avec la région 
d'émission antérieure. 

/\° 'Une région d'émission antérieure (A), constituée par deux ou un 
faisceau, qui fournit, au moment de l'émission d'un rachis latéral , 
les plis externes antér ieurs et le pli interne qui les sépare. 

5° Un faisceau antérieur (a) qui ne prend pas par t aux plissements 
ni à l'émission des nervures et qui est parfois fusionné avec la 
région précédenle. 

En résumé, les Spirées de la section Aruncus présentent , dans leurs 
feuilles deux systèmes, l 'un postérieur, l ' au t re antérieur, réunis par 
une région commune. Au niveau de l 'émission des ramifications 
latérales, de pa r t et d ' au t re de cet te région, la chaîne présente les 
mêmes plissements plus ou moins nombreux suivant que les ramifica
tions émises sont d 'ordre plus ou moins élevé. Tout se passe comme 
si, f l la réoion antér ieure d 'une chaîne analogue à celle des Ruhus 
[R. Idseus, pa r exemple), se t rouva i t ajoutée une aut re chaîne 
identique à elle et qui en serait comme l 'image vue dans une glace, 
à cette différence près que le secteur de chaîne qui sépare les points 
d'émission de l 'arc postérieur est beaucoup plus développé que celui 
qui sépare ceux de l 'arc antérieur. 

11 semble donc qu 'en t re le sy^stème postérieur et le sy.slème 
antérieur on peut faire passer une surface de symétrie perpendicu
laire à la surface de symétrie normale ; cet te surface de symétrie 
secondaire se t rouve passer pa r les éléments des faisceaux extrêmes 
venus de la tige, de pa r t et d ' au t re desquels les faisceaux du pétiole 
ont la même origine. 

M . (i 
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U n 'y a pas ici de différences profondes entre les rappor t s des fais
ceaux de la tige avec ceux du pétiole et les rappor ts des faisceaux 
du rachis primaire avec ceux des rachis secondaires. 

Spiraea Sorbifolia L . 

[Sorbaria Sorbi/olia A. Br.) 

Les Spirées de la section Sorbaria possèdent des feuilles analogues 
à celles du Sorbier des oiseaux, donc peu complexes au point de vue 
de la forme extérieure. 

Au point de vue aua tomique , l 'arc antérieur y est très développé. 

Fig. 4S. — Sorbaria Sorbifolia. — Sic l ioj i du somiiiot 
dn pétiole. 

On constate l 'existence, de chaque côté, de deux régions d'émission 
distinctes [ped, nid à droite, peg, mg, à gauche) séparées par un jdi 
interne [pid, pig)- Ce dispositif semble une réduction du type 
précédent , lié à la faible complication morphologique de la 
feudle. 
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C O N C L U S I O í N S C O N C E R N A N T L E S R O S A C É E S . 

Quelles relations peut-on met t re en évidence entre les types de 
structure si variés que nous venons de passer en revue et la place 
que la Systématique assigne aux genres étudiés? 

Les appareils conducteurs foliaires les plus complexes se rencon
trent chez les genres qui, pa r adleurs, présentent des caractères pri
mitifs. Les feuilles des Spirées de la section Aruncus, dont la fleur 
présente des carpelles dis t incts , semblent même posséder certains 
caractères des tiges. D 'au t res types à follicules nombreux plurio-
vulés présentent des chaînes ouvertes mais plissées. 

D'une manière générale, les chaînes dont la par t ie postérieure est 
constituée p a r un arc libérolignenx, se rencontrent chez les types 
ligneux et à fruit charnu ; les chaînes dont l 'arc postérieur est repré
senté par des faisceaux distincts se rencontrent chez les types her
bacés et à fruit sec. 

Dans la série des plantes à fruit sec, les chaînes où les plissements 
sont les plus a t ténués se rencontrent chez les types où les carpelles 
sont étroitement enveloppés par le tube calicinal {Agrimonia, San
guisorba). 

Dans la série des plantes arborescentes à fruit charnu pluricar-
pellés el à ovaire infère, les types où l 'inférovarie est le moins 
accentuée {Sorbus, E. i botrya, Ph ti ia) sont ce x où les plissements 
sont le plus accentués. Chez les types unicarpellés (et à carpelle 
uniovnlé donnant naissance à une drupe) la chaîne foliaire ne pré
sente pas de plissements. 

D'une façon générale, dans l e s diverses t r i b u s , à des chaînes 
simplifiées correspondent des types de s tructure florale p l u s é l evée . 

A un point de vue plus spécial, on notera que nous avons été 
amené à décrire dans des catégories très distinctes les représentants 
des types des diverses sections du genre Spirsea, ce qui justifie l 'éta-
bhssement des genres Ulmaria, Ilolodiscus, Aruncus déjà proposé 
en se basant sur des a rguments tirés de la s t ructure florale. 
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DElfXIE31E PARTIE. 
L ' A P P A R E I L C O N D U C T E U R F O L I A I R E 

DES CHRYSOBALANÉES. 

Les chaînes foliaires des différentes Clirysohalanées présentent un 
^certain nombre de caractères communs. Elles sont toujours complè
t emen t fermées en a v a n t ; leur région antér ieure très développée 
présente généralement une saillie vers l ' intérieur de l'oi'gane, qui 
peut abou t i r à des systèmes intérieurs, de s t ruc ture en apparence 
très variée, mais qui tous proviennent d 'un surcroît de développe
m e n t de la région antérieure. 

Les éléments ligneux de ces chaînes sont des vaisseaux, d'ailleurs 
très peu nombreux , et , sur tout des fibres à lumière étroite apparues 
plus t a rd ivemen t et qui const i tuent un procédé d ' adap ta t ion à la 
sécheresse t rès répandu, dans les différents groupes, chez les feuilles 
persistantes e t coriaces. Il semble que le développement de la chaîne 
est en relat ion avec la nécessité physiologique de compenser le 
nombre rédui t des vaisseaux et la petitesse du calibre des fibres par 
une mult ipl icat ion de ces derniers éléments. 

Nous décrirons un certain nombre de types qui nous permet t ron t 
de suivre u n e série de modifications de la s t ructure de la chaîne 
foliaire. 

/Jcrie//a triandra S w . 

A la base du pétiole, la chaîne est constituée par un anneau libéro-
hgneux continu, d 'où se détachent , en avan t à droite et à g a u c h C ; 

un anneau plus pet i t . Au sommet du pétiole, ces anneaux a n t é 
rieurs s ' insèrent dans l ' anneau principal sensiblement aux points 
où ils s'en étaient détachés. 

A ce niveau, la chaîne présente un arc antérieur très développé, 
légèrement déprimé, en son milieu, vers l ' intérieur de l 'organe et 
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] limité par deux régions plus saillantes (fig. 49, md, mg) correspon-
idant aux deux anneaux antérieurs du pétiole; en arrière, on 
.remarque deux légères saillies symétr iques [ed, eg) séparées des 

Fig. /,9. — UirteUa triandra. — Sect ion transversale de la feuille 
au s o m m e t du pétiole . 

régions marginales pa r une dépression [id, ig) ; saillies et dépressions 
semblent correspondre respectivement aux plis externes et internes 
décrits chez les Rosacées; mais ici les régions marginales seules 
contribuent à const i tuer les faisceaux des nervures. 

HirteUa glandulosa Spreng . 

La chaîne présente, au sommet du pétiole, les mêmes régions 
que chez H. triandra, mais la dépression de l 'arc antérieur est 
beaucoup plus accentuée que chez ce dernier t y p e ; les demi-arcs 
antérieurs, droit et gauche, sont repliés à par t i r des régions margi
nales, suivant des directions sensiblement parallèles à celles des 
régions latérales de l 'arc postér ieur; à leur point de contact , 
tend à s'isoler un noyau libérien (m), plus ou moins entouré 
de libres ligneuses, mais qui ne const i tue pas pou r t an t un système 
intérieur. 



Fip. 'în. — Uirtella glandutosa. — Sec l iou transversale d e la feuille 
au 'sommet du pétiole. 

Fig. 5 i . — Parinarium excelsum. — Section transversale de la feuille 
au s o m m e t du pétiole. 
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Parinarium evcelsum Sab ine . 

La saillie que présente l 'arc antérieur vers l ' intérieur de l 'organe 
devient volumineuse et présente une constriction très forte dans la 
région où elle se r a t t ache à la port ion périphérique de la chaîne; sa 
région postérieure s 'étend horizontalement , const i tuant un plateau 
{fig. 5 i , plat) limité par deux arêtes droite et gauche {ard, arg) 
qui se relient au reste de la chaîne par deux lignes courbes en forme 
de crosses {cd, cg). Ce p la teau est tapissé sur sa face interne par des 
fibres ligneuses; dans la concavité des crosses, on t rouve, outre ces 
fibres ligneuses, des vaisseaux du bois. 

En avant , on constate l 'existence, même au sommet du pétiole, 
de deux anneaux fermés symétriques, formés comme chez les 
Hirlella. 

Parinarium polyandrum B e n t h . 

Vers le milieu du pétiole, la forme de la chaîne est la même que 
chez le P. excelsum; plus h a u t elle présente les modifications sui
vantes : 

a r U 

> l > l a t 

Fig. 52, — Parinarium polyandrum. — Sect ion transversale de la feuille 
au s o m m e t du pétiole. 

Les crosses {cd, cg) arr ivent en contac t ; la continuité de la chaîne 
est interrompue suivant ce point de contac t ; les tronçons symé-
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l'ig. 51 , 5,{, 55. — Parinarium potyandram. —• Série a.iïceiidante 
de sections transversales à la base du pét iole . 

L'anneau médian est incomplètement fermé en a v a n t en o, ses 
éléments les plus rapprochés de ce point à droite et à gauche se 
séparent en u, u' {fig. 54) de sa région postérieure. Les port ions des 
anneaux la té raux et de l 'anneau médian situées respect ivement en 
arrière des points ard, nrg et u, u' s'unissent bord à bo rd ; leurs por
tions situées en avan t de ces points s 'unissent également ; les élé
ments p rovenant des extrémités de la pièce médiane const i tuent le 
p la teau ; leur point de soudure avec les pièces latérales , les arêtes de 
ce p l a t eau ; les port ions des pièces latérales, qui conservent leur 
courbure primit ive, const i tuent les crosses. 

Émission des nervures. — i ° Les premières nervures se détachent 
des anneaux antérieurs ; ^ 

2 ° Lorsque les anneaux antérieurs sont épuisés, elles se dé tachent 

triques se soudeut ; d 'où la fermeture de la chaîne en avan t et l'in
clusion à l ' intérieur d 'un anneau périphérique d 'une masse libéro
ligneuse {masse médullaire) à liber central et à bois périphérique 
{flg. 5?.). A la région postérieure de cette dernière, le bois n'est 
représenté que par des fibres; à sa région antér ieure, outre les fibres 
qui se t rouven t au contact de la zone cambiale {fi), on rencontre, en 
avan t de ces dernières, de gros vaisseaux du bois. 

Formation de la chaîne f> partir des faisceaux venus de la tige. — 
La feuille reçoit de la tige trois faisceaux qui se recourbent de ma
nière à consti tuer a u t a n t d ' anneaux fermés. 

I^es anneaux la té raux émet ten t deux auiieaii.K plus peti ts {ad, 
ag), puis s 'entr 'ouvrent sur leur face intérieure en ard, arg {fig. j3) . 
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dés régions antérieures, droite et gauche, du système pér iphérique; 
le système intérieur joue un rôle impor tan t dans l 'émission des 
grosses nervures, rôle analogue à celui qu'il joue chez le Licanin 
micrantha que nous décrivons plus bas. 

Lirania leploslachya lïeiilh. 

L'arc antérieur présente en son milieu u n noyau libérien très déve
loppé, tapissé sur sa face postérieure par quelques fibres ligneuses 
et sur sa face antérieure par des fibres et par de gTos vaisseaux 
ligneux qui tendent à l 'enserrer plus ou moins complètement ; il ne 
devient pour tan t jamais indépendant du système périphérique. 

Fig. 56. — Licania lepU.i.tachya. — Sect ion transversale de l 'apparei l conduc
teur au s o m m e t du pé t io l e ; à la région inférieure, sect ion d 'ensemble d u 
pétiole. 

Dans le pétiole, on constate l 'existence de deux anneaux anté
rieurs très pet i ts , parfois, comme dans le cas de la figure 56, d 'un 
seul anneau asymétr ique. 

Licanin micrantha Miq. 

Un système intérieur consti tué par une masse libérienne centrale 
complètement entourée de fibres ligneuses et présentant , de plus, 
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d e s v a i s s e a u x d a n s s a r é g i o n a n t é r i e u r e , s e d i f f é r e n c i e à p a r t i r 

d e s f a i s c e a u x f o l i a i r e s d e l a m ê m e m a n i è r e q u e c h e z l e Parinarium 
polyandra. 

Émission des,nervures. —• L e s p e t i t e s n e r v u r e s s e d é t a c h e n t d e s 

r é g i o n s m a r g i n a l e s d u s y s t è m e p é r i p h é r i q u e . 

L e s g r o s s e s n e r v u r e s e m p r u n t e n t l e u r s é l é m e n t s à l a f o i s a u s y s 

t è m e p é r i p h é r i q u e e t a u s y s t è m e i n t é r i e u r . 

A u - d e s s o u s d u n i v e a u o ù s e d é t a c h e u n e n e r v u r e l a t é r a l e , l e s é l é 

m e n t s d u s y s t è m e p é r i p h é r i q u e , q r d v o n t s e r e n d r e d a n s l a n e r v u r e 

e n v i s a g é e , s e s é p a r e n t d u r e s t e d e l a c h a î n e ; i l e n r é s u l t e , c h e z l e s 

t y p e s d é p o u r v u s d e s y s t è m e m é d u l l a i r e o u d o n t l e s y s t è m e m é d u l 

l a i r e e s t p e u d é v e l o p p é , u n e s o l u t i o n d e c o n t i n u i t é , à l a f o i s d a n s 

l a c h a î n e d e l a n e r v u r e p r i n c i p a l e e t d a n s c e l l e d e l a n e r v u r e e n v o i e 

d e f o r m a t i o n ; d a n s c e c a s , c e t t e d o u b l e b r è c h e n e s e f e r m e q u e p e i i 

c î 

Fig. 5;. — Licania miciantha. — Sect ion transversale au s o m m e ! du pétiole. 

à p e u a u - d e s s u s d e c e n i v e a u p a r r a p p r o c h e m e n t d e s é l é m e n t s 

d e l a c h a î n e q u i l a l i m i t e n t . D a n s l e c a s é t u d i é , c e t t e b r è c h e 

n e s e f o r m e p a s : u n s y . s t è m e i n t é r i e u r ( m ' ) , d é t a c h é d u s y s t è m e i n t é 

r i e u r p r i n c i p a l , s e p l a c e a u p o i n t o ù v a s e p r o d u i r e l a s é p a r a t i o n 



— 9 1 — 

Fig. 57 bis. — Licania micranfha. — Émission d'une nervure latérale . 

Au niveau de l'émission de chaque grosse nervure, une por t ion 
détachée du système intérieur constitue la part ie latérale in terne de 
sa chaîne; une au t re par t ie de ce système passe dans le système 
périphérique et, lors de l'émission de la grosse nervure suivante, cons
tituera la par t ie latérale externe de la chaîne de cette dernière. 

Licania parvijlora B e n l h . 

La chaîne du L. parciflora présente u n système médullaire qui 
se différencie de la même manière que dans les cas précédents. Vers 
le milieu de la nervure médiane, ce système émet en avant des sail
lies libériennes entourées complètement d 'éléments l igneux; ces 
saillies tendent à consti tuer un système médullaire antérieur p lus 
ou moins indépendant . Le système médullaire antérieur , et le sys
tème médullaire postérieur jouent tous deux, au moment de l 'émis-

entre les chaînes foliaires de la nervure principale et de la nervure 
latérale, de telle manière que sa par t ie interne {fig. 67) se met en con
tinuité avec le sys tème périphérique de la nervure principale, tau
dis que les éléments de sa face externe se me t t en t en continuité 
avec la portion qui se rend dans la nervure la térale ; plus hau t seu
lement, la séparation s'opère entre les éléments des deux nervures, 
sans qu'il en résulte de solution de continuilé dans leur chaîne 
fohaire {fig. 67 bis). 
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Fig. 58 . — Licania parviflora. — Sect ion transversale de la base 
de la nervure médiane . 

Licania heteromorpha B e n t l i . 

Chez le Licania heteromorpJia, les éléments ligneux du plateau ne 
se différencient p lus : la masse médullaire est constituée s implement 
pa r une série horizontale de faisceaux dont le bois est tourné vers 
la face supérieure de l 'organe. A la base du pétiole, la chaîne est 
disposée suivant un arc de cercle dont les extrémités sont recourbées 
en crosse vers l ' in tér ieur; ces crosses [fig. cd, cg) en t rent en contact 
pa r leur face convexe; la continuité de la chaîne se r o m p ' suivant 
ce point de contact , les tronçons symétr iques se soudent, d 'où l'in
clusion du système médullaire [fig. 69). 

Les nervures latérales présentent t rès fréquement un système 
médullaire, d'ailleurs fort réduit , qui est une ramification du sys
tème médullaire de la nervure principale. Au niveau de l'émission, 
d 'une grosse nervure, de l 'extrémité terminale du système médullaire 
se détachen ' de très peti ts fascicules qui const i tuent la région mé
dullaire de la nervure émise (me). Les éléments du système intérieur 
les plus proches de ceux-ci (me') const i tueront la part ie interne la té-

sion clos grosses nervures, le même rôle cjue le système médullaire 
du L. micrantha. 



Fig. 59. — Licania lielerttmrplut. — Seotioii transversale de la base 
du pétiole montrant la formation du sys tème médullaire. 

1 ig. lin. — Licania licleruinorplia. —- Seulion transversale do la base 
de la nervure médiane. 
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raie de la nervure émise et combleront la brèche que cause, dans le 
système périphérique, l 'émission de cette nervure. 

Les faisceaux médullaires ont donc la même origine à la base du 
pétiole et se comportent de la môme manière, lors de l 'émission 
des nervures, que les systèmes intérieurs à liber central et à bois 
périphérique des types précédents. 

Moquilea sclerophylla M a r t . 

Le système médullaire des feuilles du M. sclerophylla est consti tué 
par une série de faisceaux disposés suivant un cercle concentrique 
au système périphérique. L'analogie de ce système intérieur avec 
une chaîne foliaire complète est encore souhgnée par l 'existence de 
faisceaux supplémentaires. Ces faisceaux, les uns intérieurs (mdieu 
du ])étiole : fig. 63), les autres antérieurs (tiers supérieur du 
pétiole : fig. 66) à ce cercle, occupent respectivement, par rap
por t à lui, la même position qu 'occupent , par r appor t au système 
périphérique, les faisceaux médullaires d 'une pa r t , les faisceaux cor
t icaux d 'aut re par t . Dans la région moyenne de la nervure prin
cipale, on constate l 'existence de faisceaux la téraux [l, l' : fig. 67) qui 
se sont détachés du cercle intérieur de la même manière que les 
chaînes des nervures latérales se détachent de la chaîne de la nervure 
médiane. 

Formation de la chaîne foliaire à partir de la base du pétiole. — 
A la base du pétiole, les faisceaux sont disposés suivant un arc de 
cercle dont les extrémités antérieures seraient enroulées plusieurs 
fois en spirale {fig. 6 1 ) . Plus hau t , les tours de spire extérieurs, droit 
et gauche, en t ren t en con tac t ; les faisceaux ainsi juxtaposés se 
soudent ; puis , deux faisceaux symétriques situés en a v a n t , et 
deux faisceaux symétr iques situés en arrière de ce .premier point 
de contac t s 'unissent à leur tour {fig. 62). U y a alors séparation 
entre un système périphérique et un système intérieur qui lui est 
concentrique ; à l ' intérieur de ce dernier se t rouve inclus un certain 
nombre de faisceaux correspondant a u x extrémités de la chaîne 
foliaire et les faisceaux des tours de spire externes, droi t et gauche, 
par lesquels la soudure entre les deux parties symétr iques de la 
chaîne a commencé {fig. 63 : m). 

Les faisceaux inclus dans l 'anneau médullaire s'insèrent progrès-



® 

Fig. Gi. 

» Flir. C!. 

Fig- Ca. 

Fi!;. 6/1. 

Fig. 63. 

Fig. 67. 

Fig. 6.1-66. — Moquilea icleroptnjUu. — Série ascendante de sections trans
versales de l'appareil libéroligneux du pétiole. — Fig. 67. — Moquilea 
selerophylla. — Section transversale de l'appareil conducteur dans la région 
moyenne de la nervure médiane. 
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sivement (fig. 63, 64), entre les éléments de la région antérieure de 
cet anneau, tandis que d 'autres faisceaux se séparent de cette der
nière et se placent entre l 'anneau médullaire et l ' anneau périphé
rique (^g. 64 : b), plus haut , ces faisceaux à leur t ou r s'insèrent au 
milieu des éléments de la face antérieure du système périphé
rique {fig. 65). La feuille possède donc à un certain niveau deux 
anneaux libéroligneux emboîtés {fig 67). 

De chaque côté, l 'anneau intérieur présente une solution de conli-
imité sur son bord antérieur, il en résulte une dissociation de l 'anneau 
intérieur en deux régions : un vas te arc de cercle postérieur, dont les 
bords sont légèrement recourbés vers l ' intérieur, et un arc de cercle 
antérieur plus pet i t , dont la concavité est tournée vers le précédent. 
]>e l 'arc postérieur ainsi formé se détache à droi te et à gauche une 
série de faisceaux, et, de l 'arc antérieur, quelques éléments qui s'unis
sent à ceux-ci, cons t i tuant à droite et à gauche deux arcs symé
tr iques dont les bords sont légèrement recourbés. L 'arc postérieur 
et l 'arc antér ieur se rapprochent et reconsti tuent un anneau fermé. 
Le système conducteur comprend alors un système périphérique et 
un système intérieur consti tué par un anneau fermé central , flanqué 
])ar deux arcs libéroligneux qui plus hau t se disposent suivant une 
ligue horizontale {fig. 67 : /, Z'). 

Les éléments conducteurs des premières nervures sont constitués 
aux dépens d ' anneaux fermés antérieurs, qui se différencient du 
reste de la chaîne dès la base du pétiole; ceux des nervures suivantes 
sont, quelle que soit leur importance , empruntés d 'abord exclusive
ment au système périphérique. Vers le tiers inférieur de la nervure 
médiane, chaque système la téra l interne {l, ï) contribue à former la 
chaîne des grosses nervures e t comble les brèches faites au système 
périphérique par l 'émission des nervures , de la même manière que 
le sys tème interne du Licania heteromorpha. 

A mesure que les systèmes la té raux intérieurs s 'épuisent, ils sont 
remplacés par d 'aut res formations semblables détachées de l 'anneau 
central . Mais, vers la région supérieure de la feuille, ce dernier tend 
à s 'en t r 'ouvr i r pa r le milieu de sa face an té r ieure ; les deux demi-
arcs antérieurs qui en résul tent se réduisent de plus en plus et finis
sent p a r disparaî t re , de sorte que le système intérieur se t rouve 
rédui t à un arc unique, comme celui que l 'on rencontre au sommet 
du pétiole du Licania heteromorpha ou du Moquilea guianensis. 
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Moquilea licanixflora H o o c k . 

Chez le M. licaniœflora, le système intérieur est représenté pa r 
deux arcs de cercle concentriques [fig. 68 : CA, CP) qui jouent tous 
deux un rôle dans l'émission des grosses nervures [Ca, Cp). 

On peut expliquer la s t ruc ture de l 'appareil conducteur des feuilles 
de ces deux Moquilea en p a r t a n t d 'un type analogue au Licania 
parciflora, décrit plus hau t , qui possède vers le milieu de sa nervure 
médiane deux systèmes à liber central et à bois périphérique, l 'un 

Fig.' 6 8 . F ig . 69. 

C.I 
c p — , ^ 

Fig . 70-
Fig. 68-71. — Moquilea licanixflora. 

Fig. 71« 
Série ascendante de sections trans

versales de la nervure méd iane m o n t r a n t l 'émission de la chaîne foliaire 
d'une nervure latérale; r, r', fa i sceaux qui se dé tachent de l'arc postérieur e t 
s'insèrent dans l'çirc antérieur. 

antérieur, l 'autre postérieur. Le Moquilea sclerophylla en dériverai t 
par disparition du bois de la face postérieure du système antér ieur 
[fig. 67) et de la face antér ieure du système antérieur , le Moquilea 
licaniseflora p a r disparit ion du bois de la face postérieure des deux 
systèmes (^g. 68). 

M. 1 
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Fig. 72. — Chrysobalanus Icaco. — Sect ion transversale de 1 apparei l conducteur 
de la région m o y e n n e du pétiole moiUranl en son milieu un î lot libérien 2 J 
à la région supérieure, sect ion d'ensemble d u pét io le . 

La feuille reçoit de la tige trois faisceaux qui se recourbent de 
manière à consti tuer trois arcs ; l 'extrémité antérieure de chacun des 
arcs la té raux s 'unit à un faisceau détaché de l 'extrémité correspon
dante de l 'arc médian; c'est de ces points de contact que se détachent 
deux fascicules libériens droit et gauche qui s 'unissent pour con
sti tuer l'îlot intérieur décrit plus hau t , îlot qui présente donc les 

Chrysobalanus Icaco I>. 

Chez le C. Icaco, la chaîne, au sommet du pétiole, est constituée par 
un anneau fermé, précédé de deux faisceaux antér ieurs . Cet appareil 
conducteur, qui a été décrit comme un type simple par les auteurs, 
présente cependant un système médullaire rédui t à un amas libé
rien qui n 'a pas été signalé jusqu 'à présent. 
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mêmes connexions à la base du pétiole que les grands systèmes mé
dullaires des types précédents . 

La chaîne foliaire du Chrysobalanus Icaco, avec son massif inté
rieur bien différencié du système périphérique, présente un tou t aut re 
caractère que les chaînes de VHirtella triandra, de VH. glandulosa, 
du Parinarium excelsum, dans lesquelles ce système intérieur n 'est 
indiqué que par des saillies plus ou moins développées de l 'arc anté
rieur. A rencont re de ces dispositifs, qui semblent primitifs, ehe se 
présente comme résul tan t de la réduction de formes plus complexes. 

En résumé, une série de types de t ransi t ion permet de passer 
insensiblement des chaînes à anneau simple aux chaînes à faisceaux 
médullaires les plus complexes en passant pa r les étapes suivantes : 

1 ° Formation d 'une saillie de l 'arc antérieur vers l ' intérieur de 
l'organe [Hirtella triandra, H. glandulosa, Parinarium excelsum, 
Licania leptostachya). 

2° Formation d 'un système intérieur à liber central et à bois 
périphérique (Parinarium polyandra, Licania micranlha). 

Ce système intérieur peut présenter : 
a. Soit l 'une des modifications suivantes : 

a. Un dédoublement en deux autres systèmes analogues à 
lui-même (Licania parvijlora); 

|3. Une localisation du bois exclusivement à la région anté
rieure [Licania heteromorpha). 

b. Soit s imultanément un dédoublement et une localisation du 
bois sur l 'une des faces de chacun des systèmes provenant de ce 
dédoublement, le bois du système postérieur é tan t toujours localisé 
à sa face antérieure, celui du système antérieur é t an t localisé : 

a. A la face postérieure (Moquilea selerophylla); 
p. A sa face antérieure (Aloquilea licaniœflora). 

Les affinités de la chaîne foliaire des Chrysobalanées avec celles 
des Rosacées ne paraissent pas très étroites. Certaines chaînes de 
Rosacées présentent pour t an t des caractères que nous retrouvons 
chez les Chrysobalanées : développement de l 'arc antérieur chez 
les Spirées des sections Surbaria et Aruncus (types à fruit sec) et 
chez les Enobotrya (types à fruit charnu) ; réduction des deux ré
gions d'émission de la chaîne à une chez nombre de Rosacées. 
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TROISIEME PARTIE. 
L'APPAREIL CONDUCTEUR FOLIAIRE 

DES LÉGUMINEUSES. 

CHAPITRE I. 
LÇS CHAÎNES FOLIAIRES 

DES LÉGUMINEUSES-CŒSALPINIÉES. 

Pour la clarté de l 'exposition, nous distinguerons : 

1 ° Les chaînes plissées; 
2 ° Les chaînes à systèmes cor t icaux; 
3° Les chaînes à système médullaire; 
4° Les chaînes à arc antérieur nul ou très réduit . 

l. — L E S C H A I N E S P L I S S É E S . 

I. — Gymnocladus canadensis L a m k . 

Les feuilles de cet arbre sont bipennées et a t te ignent une très 
grande taille. 

Les faisceaux sont distincts mais juxtaposés suivant une ligne 
circulaire déformée par un certain nombre de plissements, qui sont 
particulièrement accentués au-dessous du point d'émission des 
ramifications latérales. 

L 'arc postérieur présente â droite et à gauche deux régions 
symétriques plus saillantes vers l 'extérieur, l 'une antérieure (région 
marginale, fig. 7З, md, mg), l ' au t re postérieure (pli externe ped, 
peg) séparées pa r une région plus intérieure {pid, pig). 

L'arc antérieur t rès développé est fortement convexe vers l 'inté
rieur de l 'organe, tandis que ses extrémités communes avec les 
régions marginales font saillie vers l 'extérieur. 

Cette chaîne présente donc les mêmes plissements de l 'arc pos-
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Fig. 73. — Gymnacladua canademis. — Sect ion transversale 
d u s o m m e t du pétiole . 

La feuille reçoit de la tige cinq faisceaux qui se recourbent et 
constituent au t an t d ' anneaux fermés. Ces anneaux ent rent en 
contact par leurs faces latérales, s 'entr 'ouvrent et se soudent en un 
anneau unique, dont la par t ie antérieure est constituée par la 
fusion des parties antérieures des différents anneaux élémentaires. 

On remarque que la taille et la complication morphologique de 
ces feuilles ne coïncident pas avec une complexité marquée de leur 
appareil conducteur foliaire. 

2. — Gledittchia triacanthos L. 

Les plis externes droi t e t gauche t enden t à se diviser en deux 
autres, par suite de la formation d 'un pli interne supplémentaire 
[pid, pig, fig. 74). Les régions marginales font fortement saillie vers 
l'extérieur. L'arc antérieur horizontal sur sa plus grande longueur 

térieur que celle des Rosacées vraies, son arc antérieur présente 
le même aspect que celui des Chrysobalanées. 

Les sorties emprunten t leurs éléments aux deux régions plus 
saillantes de la chaîne (pli externe et région marginale). 
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Fig. 74. — Glediltchia triacanlhos. — Sect ion transversale 
du s o m m e t du pétiole. 

Les traces foliaires des ramifications latérales se forment aux 
dépens des deux plis externes et de la région marginale, le sommet 
des deux plis internes demeurant dans le rachis principal. 

Fig. 75. — Ceratonia siliqua. — Sect ion transversale du s o m m e t du pétiole. 

.3. — Ceratonia siliqua !.. 

Les feuilles de C. siliqua sont coriaces et persistantes, les élé
ments ligneux de la chaîne sont constitués presque exclusivement 

est relié aux régions marginales par ses ext rémi tés qui font forte
m e n t saillie vers l 'extérieur. 
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n. - LES CHAINES A ANNEAUX CORTICAUX. 

1. — Copahifera Langsdorfii Desf . 

A la base du pétiole, la chaîne présente les mêmes plissements 
que chez le Ceratonia siliqua {fig. 76), mais plus h a u t les boucles 
symétriques {fig. 77) limitées chacune par le pli interne {pid, pig) 

Fig. 76. — Copahifera Langsdorfii. — Section 
transversale de la base du pétiole ; ps, poche sécrétrice. 

Fig. 77. — Copahifera Langsdorfii. 
Section transversale du sommet 
du pétiole. 

et l 'arête correspondante {ard, arg) du pla teau (plat) se détachent 
sous forme d 'anneaux fermés {fig. 77). Ces anneaux restent indé
pendants d 'un bou t à l 'autre du rachis. 

par des fibres, alors que chez le Gymnocladus canadensis et chez le 
Gleditschia triacanthos on rencontre, presque exclusivement, de gros 
vaisseaux. 

La chaîne présente, de chaque côté, un pli externe et une région 
marginale, fortement développés, séparés pa r un pli interne {pid, 
pig) très profond. L'arc antérieur possède, en son milieu, une port ion 
horizontale assez courte (plat), qui se relie aux régions marginales 
droite et gauche par deux lignes courbes en forme de crosses [cd, cg). 

Cet aspect de la chaîne foliaire se re t rouve à la base du pétiole 
de beaucoup de Cœsalpiniées, chez lesquelles le système vasculaire 
se complique, vers le hau t , pa r la formation soit d ' anneaux c o r t i 
caux, soit de massifs médullaires. 
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2. — Cassia marylandica I,. 

Les systèmes antérieurs se forment de la même façon que chez 
le Copahifera Langsdorfii, mais la port ion de chaîne qui correspond 
aux crosses ne se différencie pas {fig- 78 : cd, cg). Les deux systèmes 

T Л C d 

Fig. 78. — Cassia marylandica. — Sect ion transversale de la base d u pétiole. 

pet-i 

^Щ- 79- — Cassia rrMrylandica. — Sect ion transversale d u s o m m e t d u pét iole . 
T tige coalescente avec l'arc antérieur de la feuille. 

antérieurs sont donc réduits à des arcs de cercle qui correspondent 
à la portion externe de l 'anneau. 

L'arc antérieur est parfois in ter rompu en son miheu ; souvent , 
d'ailleurs, cet intervalle est comblé par un système libéroligneux (T) 
appar t enan t à un organe ayan t la valeur d 'une tige et qui est 



— 105 — 

3 . — Scleroîobium aureum Bail l . ] 

Les anneaux antérieurs se différencient t rès bas . Au niveau où 
les faisceaux foliaires, disposés suivant trois anneaux fermés, sont 
encore distincts, les l a té raux émet ten t en a v a n t deux boucles qui, 
plus haut , s'en séparent complètement et const i tuent les faisceaux 

Fig. 80-82. — Scleroîobium aureum. — Série de sections ascendantes 
de la base au s o m m e t du pét iole . 

antérieurs {fig. 81, ad, ag). Au-dessus de ce niveau, les autres élé
ments des faisceaux foliaires se fusionnent en un unique système 
fermé postérieur qui présente de chaque côté deux plis externes 
{fig. 8a, ped i , ped 2; peg 1, peg 2) séparés pa r un pli in terne {pid', 
pig'). Au niveau de l 'émission des ramifications, les régions margi
nales (anneaux antérieurs) et les deux plis externes fournissent 
les éléments conducteurs des nervures la téra les ; les faisceaux an té 

coalescent avec la feuille sur une étendue variable. Les* éléments 
conducteurs de cet te tige atrophiée se confondent vers le bas avec 
ceux de l 'arc antér ieur . 
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ar̂ i >plat 

Fig. 8 3 . — Cercia siliquastrum. — Sect ion transversale de la base du pétiole. 

a. Feuilles symétriques.— A la base du pétiole, la chaîne présente 
sensiblement la même forme que celle du Ceratonia siliqua. Les phs 
externes {ped, peg) et les régions marginales {md, mg) sont très 

rieurs coiijplètement épuisés pa r cette émission sont remplacés par 
les éléments des plis externes antérieurs [ped i , peg i ) qui se 
dé tachent du système postérieur, t andis que de chaque côté se 
forme en arrière du pli externe postérieur un nouveau pli externe. 

4. — Cercis siliquastrum L. 

Les feuilles du C. siliquastrum sont simples et entières. Il y a lieu 
de distinguer les feuilles symétriques qui se développent sur les 
r ameaux dressés et les feuilles asymétriques des r ameaux étalés 
horizontalement . 

Généralement, le pétiole ne présente pas de systèmes médullaires; 
pour tan t , dans certaines feuilles on rencontre , sur un espace assez 
court d'ailleurs, un système médullaire qui sera é tudié plus loin. 



ped 

Fig . 84. — Cercis siliquasirum. — Sect ion transversale d u pétiole 
i""* environ de sa base (type symétr ique à fa isceaux antérieurs). 

F ig . 85. — Cercis siliquasirum. — Sect ion transversale m o y e n n e du pét iole . 
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développés. L 'arc antérieur en son milieu présente une port ion hori
zontale (plateau : plat) re la t ivement large et tapissée sur sa face 
postérieure d 'éléments ligneux nombreux et bien'développés, surtout 

Fig. 86. F i g . 87. 

Fig. 88. Fig. 89. 

F i g . 90- Fig. 91. 

Fig. 86-91.— Cercis siliquastrum. ~ Série ascMidante de sect ions transversales 
de la région supérieure du pétiole . 

dans sa région médiane ; à par t i r d 'arêtes {ard, arg) très accentuées, 
deux crosses {cd, cg) relient le p la teau aux régions marginales. 
Les boucles limitées p a r les plis internes {pid, pig) e t les arêtes 
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Fig. 92 e t 93. — Cercis siliquastrum. — Sect ions transversales de d e u x feuilles 
asymétriques successives déve loppées sur u n e branche T , étalée horizon
talement. 

l'inégal développement du pétiole, les limbes des différentes feuilles 
d'une même branche sont étalées dans un même plan horizontal 
qui passe par cette branche . Il en résulte que l 'un des côtés du limbe 
est plus rapproché de la tige {côté interne du limbe) que l ' aut re 

correspondantes {ard, arg) se dé tachent sous forme d 'anneaux 
fermés {fig. 84). Ces deux anneaux se rapprochent , ent rent en con
tac t par la région correspondant a u x crosses {cd, cg) et se soudent 
en un anneau unique {fig. 85). 

Au sommet du pétiole, chacun des deux anneaux, antér ieur et 
postérieur, se .divise pa r é t ranglement en trois autres anneaux ; 
un médian et deux la téraux. Les anneaux la té raux antér ieurs e t 
postérieurs {fig. 86, ad et pd, ag e t pg) s 'unissent d 'abord ; puis les 
anneaux médians, antér ieur et postérieur {arn et pm) se disposent 
suivant un arc de cercle assez la rgement ouver t en a v a n t {fig. 89) . 
Les deux anneaux la té raux se divisent chacun en qua t r e autres 
{fig. 90,91). De chaque côté, les deux anneaux les plus rapprochés 
de l'arc de cercle médian reçoivent de ce dernier u n faisceau. 
Chacun des anneaux s 'ouvre an té r ieurement et const i tue la chaîne 
foliaire d 'une nervure . 

b. Les feuilles asymétriques. — Les feuilles du C. siliquastrum 
sont le plus souvent asymétr iques . Par suite de la torsion et de 
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III. — C H A I N E S A F A I S C E A U X M É D U L L A I R E S . 

Certains pétioles du Cercis siliquastrum présentent sur une cer
taine longueur un système médullaire, ce qui permet d 'établ ir avec 
cer t i tude les homologies en t re les différentes régions d 'une chaîne 
à système antér ieur e t celles d 'une chaîne à système médullaire. 

Dans ces types de Cercis à système médullaire, la forme de la 
chaîne est la même à la base du pétiole que dans le type symétr ique 

( ' ) Si nous employons les notions de côté droit et de côté gaurlie, il nous faut d i s 
tinguer également le côté de la branche sur lequel s'est développée la feuille envi
sagée. Nous supposerons l'observateur place dans la branche, la tête vers le point 
de végétation, les pieds vers le point d'insertion, regardant le sommet de l'arbre. 
Dans les feuilles qui sont à la droite d'un tel observateur, le système antérieur se 
formera aux dépens des éléments de la région droite de la chaîne; dans celles qui 
sont à sa gauche, ce système se formera aux dépens de la région gauche. Ces dilfé-
rences anatomiques, au lieu de n'être soumises à aucune règle, sont sous la dépen
dance de la position qu'occupe là feuille. 

La feuille de Cercis sitiqitastrum décrite par M. Bouygues dans son Mémoire : 
Structure, origine et dévetoppement de certaines formes vascutaires du pétiole 
( p . 38, toc. cit.) est une feuille symétrique; celle que M. Petit a étudiée {Le 
pétiole des Dicotylédones, p. C5, loc. cit. ) est une feuille asymétrique. 

{côté externe). Ces notions de côté ex terne et de côté interne, dans 
l 'é tude des feuilles asymétr iques, doivent ê t re substi tuées à celles 
de côté droit , côté gauche, qui ne pe rmet ten t pas d 'exprimer les 
diverses part iculari tés de la chaîne par une formule simple ('). 
Nous appellerons côté interne du pétiole le côté de cet organe qui 
est en continuité avec le côté du l imbe le plus rapproché de la 
tige et côté externe, le côté opposé. 

Dans les feuilles profondément asymétr iques , les plissements 
de la chaîne ne se forment que du côté externe : la crosse externe 
seule se forme ; l 'anneau antérieur est donc consti tué exclusivement 
aux dépens d 'éléments du côté externe. Le côté in terne ne présente 
aucune t race de plissements. 

Il existe des formes de t ransi t ion entre les feuilles symétriques 
et les feuilles asymétr iques , chez lesquelles se forment deux anneaux 
antérieurs inégaux (c'est le cas de la figure 9a) ; le plus développé 
é t an t toujours du côté externe. Ces deux anneaux se fusionnent 
bientôt en un seul comme chez les feuilles asymétr iques . 
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décrit plus hau t . Peu au-dessus de ce niveau, les deux crosses droite 
et gauche ( / îg . '94 , QS, cd, cg) s 'unissent par leur face convexe; la 
continuité de la chaîne est rompue suivant ce point de contact , les 

plat 

Fig. 94. Fig. 95-

plat 

Fig. 96. Fig . 97-
Fig. 94-97 • — Cercis siliquaslrum. — Série ascendante de sect ions transversales 

de la région intérieure du pétiole d'une feuille de Cercis présentant sur u n 
certain parcours un massif médullaire. 

tronçons symétrif |ues se soudent , d'où la fermeture de la chaîne 
en avant , et l ' i n c l u F i o n d 'un noyau libérien complètement entouré 
de bois et correspondant au p la teau (plat) et h la région postérieure 
des crosses. Plus hau t , se forment les plis internes {fig. 9 6 , 9 7 pid, 
pig) qui, en a r r ivant au contact des arêtes du p la teau et en se 
soudant à ces dernières, séparent le système antér ieur du système 
postérieur. 
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p l a t 

Fig. 1 0 0 . 

Fig. 9 8 - 1 0 0 . — Bauhinia reticulata. — Série ascendante 
de sect ions transversales de la base du pétiole . 

[ed, eg) en t ren t en contact par leur face convexe, se rompent sui
v a n t ce point de contact , les tronçons symétr iques se soudent . La 

La différence, si marquée sur les sections transversales, entre ce 
t ype et les types précédents , résulte du fait que la soudure des 
régions cd, cg, au lieu de se produire à u n niveau supérieur à la 
jonction des plis internes e t des arêtes du p la teau , se produi t à un 
niveau inférieur. 

Bauhinia reticulata D. C. 

A la base du pétiole, la dépression de l 'arc antér ieur est seule pro
fondément marquée (^g.98) ; en avan t (à droite et à gauche) se déta
chent deux faisceaux {ad, ag, fig. 99). Les crosses droi te et gauche 
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chaîne présente alors un système médullaire consti tué par le pla teau 
et la région postérieure des crosses {fig. loo) . 

Au sommet du pétiole, les éléments du système médullaire repren
nent leur place au milieu de l 'arc antérieur, les deux faisceaux ad, ag 
reprennent leur position primit ive. A ce niveau, pa r une série de mo
difications inverses de celles qui viennent d 'être décrites, la chaîne 
reprend sensiblement la forme qu'elle avai t à la base du pétiole. 

Bauhinia porrecta S\v. 

La forme de la chaîne conserve dans tou t le pétiole le même aspect 
qu'à la base. Les crosses, quoique bien développées et t rès rappro-

,.i<i 

J - c d 

p l a t 

Fig. l o i . — Bauhinia porrecta. — Sect ion transversale 
de la région m o y e n n e du pétiole . 

chées, n 'ent rent pas en contact , de sorte qu'il ne se forme pas de 
système médullaire. 

Bauhinia diphylla B i i c l i . I l a m . 

La chaîne foliaire se présente sous des aspects variables suivant 
le niveau envisagé. 

M. 8 
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Fig . 101.-106. — Buiihinia diphylla. — Série a s c e n d a n t e 
d e sec t ions t r a n s v e r s a l e s d e la base a u s o m m e t d u pé t io le . 

Au-dessus de ce niveau, un système médullaire se forme de nou
veau par la soudure des crosses symétriques (/îg. 10 î f l l) . Plus haut se 
forment deux phs internes {pid, pig) qui s 'unissent aux arC-tes {ard, 
arg) du plateau, par tageant la chaîne en un système antérieur (A) et 
un système postérieur (P) comme chez le Cercis siliqua tram 

{fig. *io5 IV; 106 V). 

Dans la région du renflement basilaire, elle présente un système 
cortical {fig. 102 I ) ; au-dessus, ce système ^'insère au milieu de l'arc 
antérieur, de sorte que la chaîne est consti tuée à ce niveau, comme 
dans le cas précédent, par une ligne sinueuse dont l 'are antérieur 
profondément infléchi différencie un plateau et des crosies ; en avant , 
se dé tachent la téralement deux faisceaux ployés eu arc de 
cercle {fig. io3 II). 
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A la rétilon supérieure du pétiole, les faisceaux ad, ag reprennent 
leur place primitive dans la chaîne, le système antérieur et le sys
tème postérieur se divisent t ransversalement en deux, les éléments 
provenant de cette division vont constituer respectivement les ner
vures, droite e t gauche, qui se dé tachent à ce niveat i ; ces dernières 
se divisent presque Immédiatement en nervures plus peti tes, dont 
la chaîne présente la forme d 'un arc de cercle. 

Ce type diffère donc du Bauhinia reliculala par l 'existence à la 
base du pétiole, dans le renflement basilaire, d 'un système médul
laire et par la formation, à la région supérieure de cet organe, d 'un 
système antérieur. 

Hymenœa coriacea Mari. 

Le système médullaire se forme [fig. 107) comme chez les Bau
hinia; assez réduit à la base du pétiole, il acquier t un grand déve
loppement plus haut . Vers le milieu du pétiole, il est a{)l ti dans 
le sens vertical et présente une surface très irrégulière [fîg. 108); au 
sommet de cet organe, il affecte une forme trilobée {fig. i i o ) . 

Fig. 107. — Hi/memea coriacea. — Sect ion intérieure d u pétiole . 

Au niveau de l'émission des deux folioles latérales, les lobes 
latéraux con^lituent le système nitdullaire des ner>uires princi

pales {/ig. m ) . Ce dernier, coubtitué par un noyau libérien com
plètement entouré de bois, se fusionne d'ailleurs, au bout d 'un 
court espace, avec les éléments de l 'arc antérieur de ces nervures. 
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Pig. 108. Fig. 109. 

Fig. no. Fig. I I I . 

Fig. 108-111. — IJymensea coriacea. —• Série ascendante 
do sections transversales de la base du pétiole. 

IV. - CHAINES A AUC ANTÉRIEUR TRES RÉDUIT OU NUL. 

La chaîne est continue, circulaire, marquée seulement antérieu
rement par deux légères saillies très rapprochées (régions marginales 
{fig. l i a , md, mg), la téralement pa r deux saillies un peu plus marquées 
(plis externes ped, peg) séparées des premières par une portion de 
chaîne assez développée mais peu saillante vers l ' intérieur {pid, pig). 

A mesure que l 'on s'élève dans le rachis, les plissements s'accen
t u e n t ; les régions marginales, droite et gauche, se fusionnent; les 
plis in ternes deviennent de plus en plus profonds {fig. i i 3 ) . Ces 
régions sont part iculièrement marquées au point d'émission des 
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rachis la téraux dont les chaînes se détachent à la fois des plis 
externes et des régions marginales. 

Fig. 112 et ii3. — Cœsalpinia sappan. - Sections transversales du pét io le 
à sa base {fig. 112) à sou s o m m e t [fig. ii3). 

peg 
Fig. i i /j et ii5. —• Cœsalpinia echinala. —• Sect ion transversale du pétiole S 

son sommet [fig. n i ) . — Sect ion transversale de la région médiane du rachis-
principal (fig. ni). 

Le Cœsalpinia ecliinata Lam. présente les mêmes caractères, mais 
les faisceaux, au lieu d 'être fusionnés, sont distincts [fig. Ii4-ii5). 

CONCLUSION. Les chaînes des Cœsalpiniées, malgré les aspects « singuliers » 
(M. Petit) de certaines d 'entre elles, présentent les unes avec les autres 
d'étroites relations. Les chaînes à faisceaux corticaux comme les 
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chaînes à faisceavix médullaires se ra t t achen t a u x chaînes jihssées. 
Dans celles-ci, l 'arc postérieur présente à droite et à gauche deux 
régions saillantes (plis externe et région marginale) séparées par 
une région plus intérieure (pli interne). Comme chez beaucoup de 
Rosacées vraies, l 'arc antérieur, rarement très rédui t ou nul 
(Cœsa]pinia), présente généralement une sailhe marquée vers l'inté
rieur de l 'organe, saillie dans laquelle on peut distinguer les mêmes 
régions que chez les Chrysobalanées : une région horizontale 
(plateau) et deux régions latérales en forme de crosses. 

Les systèmes antér ieurs se forment par jonction des plis internes et 
des arêtes correspondantes du plateau et par l 'isolement des boucles 
ainsi formées. Plus hau t , les deux anneaux ainsi formés peuvent 
se souder dans la région correspondant aux crosses (Cerils sili
quastrum). 

Le système médullaire résulte de là jonction des régions convexes 
des crosses et de l ' isolement, à l ' intérieur de là chaîne, du plateau et 
de la portion postérieure des crosses, les plis internes ne se formant 
pas ou se formant t a rd ivement (Bauhinia cliphijlla). 
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CHAPITRE II. 
L'APPAREIL CONDUCTEUR DES FEUILLES 

DES LÉGUMINEUSES PAPILIONACÉES. 

S W A R T Z I E E S . 

Swartzia tomentosa D . C . {fig. 116-122).— A la base du pétiole, 
la chaîne est formée par la réunion de trois anneaux résul tant de 
la fermeture des trois faisceaux sor tant de la tige. L 'anneau unique 

F i g . 116. F i g . 117. 

Fig . 118. F i g . 119. 
Fig. n 6 à 119. — Sivartzia tomentosa. — Série a s c e n d a n t e 

d e sec t ions t r a n s v e r s a l e s d u pé t io le . 

qui résulte de cette jonction émet quatre expansions {fig, 116, da, 
mad, mag, ga); les expansions latérales {da, ga) se forment aux 
dépens des éléments p rovenant des pièces sortantes la térales; les 
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Fig . 122. 
Fig. 120 à 122. — Sfvarlzia tomentosa. —• Sections transversales du rachis 

au niveaxi des points d'émiss ion des folioles latérales. 

, Au niveau de l'émission de folioles la térales , la chaîne chairge 
d 'aspect ; de chaîne à système médullaire, elle devient chaîne à fais
ceau cortical; les régions latérales du système périphérique s'in
fléchissent en effet vers le sys tème intérieur {fig. 120, pid, pig), en 
différenciant des plis internes ; elles se soudent à ce système qui forme 
à la fois la part ie antérieure de l 'a imeau postérieur {plat) et la partie 
postérieure de l 'anneau impair antér ieur {fig. 121, Amp.). 

L'anneau antérieur médian {Amp, fig. lo-o.) se divise transver-

deux médianes [mad, mag), aux dépens de ceux de la pièce médiane. 
Ces différentes saillies ent rent en contact par leurs part ies contiguës 
et se rompent suivant ces points de contac t ; d'où l'inclusion d'une 
masse médullaire à l ' intérieur d 'un système périphérique. Cette 
masse médullaire à liber central et à bois périphérique corresppnd 
aux portions de l 'arc antér ieur qui séparaient les quat re saillies 
de la base du pétiole. De la région antérieure du système péri
phérique se détachent deux anneaux fermés {fig. 120). 
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Bocoa (Inocarpus Forst .) edulis Baill. — La chaîne présente à la 
base du pétiole deux expansions de l 'arc antérieur [fig. 12З, da, ga) 
qui s'unissent pa r leurs faces convexes et se rompent suivant ce 

Fig . 123. 
F i g . 124. 

mi 

Fig. 125. F ig . 126. 
Fig. 123-126. — Inocarpus edulis. — Série ascendante 

des sections transversales du pétiole. 

point de contac t ; de sorte que le pétiole présente un système péri
phérique^ fermé, à l ' intérieur duquel se t rouve inclus un sys tème 
médullaire, constitué par un noyau libérien complètement entouré 
d'éléments l igneux. 

Au sommet du pétiole, le système médullaire s'insère au milieu 

salement en deux autres, l 'un postérieur [Ap), l ' au t re antér ieur {Aa); 
au moment de l'émission des folioles latérales, les anneaux la té raux 
antérieurs [ad, ag), ainsi que des faisceaux détachés de l 'anneau 
médian antérieur [Ap), et des régions latérales du système posté
rieur, const i tuent l 'appareil vasculaire de celles-ci. 

Au-dessus de ce point d'émission, la chaîne reprend son aspect 
primitif; les éléments du faisceau Aa qui sont restés dans le rachis 
se divisent et const i tuent les faisceaux antérieurs symétriques 
du nouveau mériphyl le; la région médiane antérieure du système 
postérieur et la région médiane postérieure du système antérieur 
s'isolent de la région périphérique de la chaîne et reconst i tuent un 
système médullaire. 

DALBERGIÉES. 
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(les éléments de l 'arc antér ieur et la chaîne reprend sensiblement 
le même aspect qu 'à la base du pétiole {fig. laS). 
. Les éléments conducteurs des nervures sont énds par les régions 
latérales de la chaîne {md, mg), quelle que soit l ' impor tance rela
t ive des nervures ; la différence ent re les pet i tes et les grosses ner
vures est d'ailleurs peu sensible {̂ ) (^g. 1 2 6 ) . 

S O P H O R É E S . 

Ormosia macrophyJla Ben th . — A la base du pétiole, la chaîne 
présente la forme d 'un anneau fermé, présentant antérieurement 
quat re saillies vers la face supérieure de l 'organe : deux saillies laté
rales (da, ga, fig. 1 2 7 ) ; deux saillies médianes {mad, mag très rap-

c 
m a d 

Fifs. 108. 

Fig . 129. Fis. i 3 o . 
Fig. i 9 7 - i 3 o •— Ormosia macrophylla. — Série ascendante de sections 

transversales du 'pét io le . 

prochées et presque fusionnées en une seule. A ce niveau, l 'aspect 
de la chaîne est donc le même que chez le Svcartzia tomentosa, mais, 
plus haut , ces qua t re boucles se dé tachen t complètement sous forme 

C ) La feuille est simple. 
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Fig. i 3 l - l 3 3 . — Diplotropis guyanensis. — Série ascendante 
de sections transversales d e la base d u pétiole . 

Dans la port ion supérieure du pétiole, ces massifs médullaires 
reprennent leur position primitive, et la chaîne est alors constituée 
par un unique système fermé, qui présente {fig. I33) antér ieurement 
trois (̂ ) ou quat re saillies vers la face supérieure de l 'organe; ces 
saillies se détachent sous forme d 'anneaux fermés const i tuant un 
système antér ieur qui se comporte comme dans le cas précédent. 

Ce type donne, en effet, un nouvel exemple d 'un même organe 
présentant successivement une chaîne à faisceaux médullaires et 
une chaîne à faitrceaux corticaux. 

Sophora japónica L, — Le système conducteur foliaire est cons
titué par un anneau fermé postérieur et deux faisceaux antérieurs 
(fig. i34, ad, a g). 

A la base du pétiole, les faisceaux antérieurs se détachent du 
reste de la chaîne en deux points t rès rapprochés de la surface de 
symétrie. 

C) Par SUITE DE la FUSION DES DEUX SAILLIES MÉDIANES. 

t r anneaux fermés {fig. 128), se fusionnent bientôt en un système 
antérieur unique {fig. 129). Les ramifications latérales emprun ten t 
leurs éléments conducteurs à la fois au système antérieur et au sys
tème postérieur. 

Diplotropis guyanensis Bentb . — Le pétiole présente dans sa port ion 
inférieure des massifs médullaires constitués par des noyaux libériehs 
complètement entourés de bois {fig. 182). Ces massifs proviennent 
des parties plus internes qui, à la base du pétiole, séparent les diffé
rentes saillies de l 'arc antér ieur ; leur mode de formation est le même 
que chez le 5n artzia tomentosa étudié plus haut . 
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Au moment de l'émission des folioles latérales, du système pos
térieur, se détache latéralement un arc libéroligneux {flg. i34 p);lû 
bord interne de cet arc émet un faisceau (a d'). Le faisceau ad et 
l 'arc p vont constituer la chaîne de la nervure principale de la foliole 

V 

Fig. 134. — Sophora japónica. —• 
Section du rachis au point d'émis
sion d'une foliole latérale. 

i 

Fig. i35. — Sopliora ja¡K)nica. — 
Parcours des faisceaux dans le 
rachis. 

émise. Le faisceau a'd demeure dans le rachis et se comporte au 
moment de l'émission d 'une nouvelle foliole comme le faisceau ad. 
Il sera alors remplacé dans le rachis par un faisceau a"d, et ainsi de 
sui te ; l 'aspect du système conducteur en section transversale reste 
le même d'un bout à l 'autre du rachis grâce à ce procédé. 

Virgilia lutea Mich. fds. — Dans le rachis, la chaîne est consti
tuée par un anneau libéroligneux fermé {fîg. résul tant de la 
juxtaposit ion de cinq faisceaux foliaires qui se soudent bord à bord 
{flg. i36). Au moment de l'émission d 'une foliole, un anneau fermé 
se détache de la chaîne et va constituer le système vasculaire de la 
nervure principale de celle-ci. La structure de l 'appareil conducteur 
du rachis est donc fort simple : un système fermé non plissé et 
présentant à droite et à gauche une région d'émission (régions 
marginales : md, mg, fig. i36). 

Dans les folioles, au-dessus du renflement basilaire, on constate 
que, au milieu de l 'arc antérieur et à ses extrémités droite et 
gauche, des éléments ligneux de la chaîne foliaire font de plus en plus 
saillie, entraînant avec eux, à la face supérieure de l 'organe, les 
éléments libériens correspondants; à ce niveau, l 'appareil conducteur 
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Pig. i 3 8 . 

Fig . 1З9. 
Fig. i 3 6 - i 3 g . •— Virgilia lulea. — Base du pétiole ( i36) . —• 

l iaehis primaire (1З7). — Base du pel iolule ( i38) . — Base de la foliole (1З9.) 

postérieur (P). Les plus petites nervures de la foliole latérale se 
détachent exclusivement du système antér ieur A (région margi
nale); les plus impor tantes à la fois du système antérieur et du 
système postérieur. La chaîne présente donc de chaque côté deux 
points d'émission. 

est constitué par un arc libéroligneux postérieur, et , antér ieurement , 
par deux systèmes à liber central et à bois périphérique [fig. i38) . 
Plus hau t , les régions dont le bois est tourné vers la face supérieure 
de l 'organe s'isolent complètement du reste de la chaîne, se 
soudent entre elles e t const i tuent un système antérieur horizontal 
[fig. iSg A). Les autres éléments de la chaîne forment, un anneau 

md. 
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Le rachis présente ici une s t ructure moins complexe que la ner
vure principale des folioles latérales, ce qui est un cas exceptionnel, 
en relation, sans doute , avec l ' importance de ces folioles. 

( iENISTÉES. 

Ardenocarpiis sp.? — La feuille reçoit de la tige trois faisceaux 
([ui tendent à se fermer; les deux la téraux émet ten t par leur hord 
externe deux faisceaux antérieurs {ad, ag, fig. i io) puis se soudent 
au médian {fig. i '{a). 

l'ig'. i'iO-i4'2. —- Adeiiocuipus sp. ? •— Base du pétiole (t '¡0). — l légion moyenne 
du pétiole . ( f i l ) . —• Hégion supérieure du pétiole (i / i?). 

Cytisus Laburnum L. — I_,es trois pièces venant de la tige se cons
t i tuen t en anneaux fermés, puis s 'unissent en un anneau unique. 

Fig. l'i'^. — CtjtiMs Lahurmim. — Sect ion t r a n s \ e r » 8 l e 
de la réiïion m o y e n n e du pétiole. 

Plus haut , des bords la téraux de cet anneau, se détachent deux fais
ceaux antér ieurs . 
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CytUus capitatus Scop. — Le faisceau médian qui se rend de la 
tige dans la FEIUUE l 'emporte de beaucoup en importance sur les 

P Î S > ; P I D 

p e $ J 

FIG. I 4 5 . FIG. 1 4 6 . 
Vis. Ì i'i. LIFI. — Ci/lisus capitatus, SOCTIOU TRANSVERSALE DE LA RÉGION 

MOYRNNE DU PÉTIOLE — ( ylisiis in^riraii', SECTION TRANSVERSALE DO LA 
RÉGION MOYENNE DN PÉLIOLE (L'IO). —• Ule.r europseus (L'JFI*. 

faisceaux la téraux. L'ensemble que forment ces faisceaux en 
s'unissant bord à bord est u n arc libéroligneux ouvert ; vers le 

La différence avec le type précédent résulte du fait que les fais
ceaux antérieurs se forment, ici, au-dessus du point de jonction 
des trois faisceaux venus de la tige, au lieu de se former au-dessous 
de ce point. 

On constate parfois, à droite et à gauche de la région anté
rieure du système postérieur, l 'existence de deux groupements 
trachéens symétr iques <trd. trg) qui, par leur orientation, appar
tiennent aux mêmes systèmes que les faisceaux antérieurs corres
pondants {ad, ag) avec lesquels ils jalonnent deux anneaux anté
rieurs incomplfts. 
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milieu du pétiole, deux faisceaux antérieurs se dé tachen l des bords 
libres de cet arc. Les extrémités du faisceau postérieur se replient 
vers l ' intérieur de l 'organe, ja lonnant des plis internes [pid, pig, 
fig. i44). 

Au moment de l'émission des folioles latérales, les faisceaux anté
rieurs e t les portions les plus saillantes de l 'arc postérieur [ped, 
peg, fig. i44) vont consti tuer le système vasculaire de celles-ci. La 
région médiane de l 'arc postérieur et le sommet des plis internes 
const i tuent celui de la foliole médiane. 

Cylisus nigricans L. — Les faisceaux la téraux venus de la tige sont 
très rédui t s ; parfois, ils ne sont représentés que pa r leurs éléments 
libériens ou par un cordon de sclérenchyme. La chfîne, constituée 
en majeure par t ie p^r le médian, prend l 'aspect d 'un anneau plus ou 
moins complètement fermé, dont la face antérieure est souvent 
réduite a u x éléments libériens. 

Vers le milieu du pétiole {fig. i45), de chaque côté, deux régions 
plus externes (régions marginales; plis externes ped, peg) tendent 
à se différencier; parfois, les régions marginales se détachent 
complètement sur un court espace, const i tuant deux faisceaux 
antérieurs {ad, ag); plus h a u t ces plissements s'effacent et la chaîne 
présente le même aspect qu 'à la base du pétiole. 

Ulev européens L. — Les feuilles sont de petites aiguilles à peine 
élargies à la base ; elles ne reçoivent de la tige qu 'un faisceau homo
logue du faisceau médian des types précédents. Ce faisceau se divise 
en trois autres : un médian et deux la té raux . 

Lupinus perennis L. — Les feuilles sont palmées, le nombre des 
folioles est variable. Malgré ce caractère, tou t à fait excep.io .nel 
chez les Papilionacées, il est possible de reconnaître dans leur 
apparei l conducteur les mêmes régions que chez les types voisnis. 

Dans la région moyenne du pétiole, les faisceaux disposés sui
v a n t une circonférence sont au nombre de cinq : un faisceau médian 
postérieur [mp, fig. l't']), deux latéropostérieurs {Ipd, Ipg), deux 
antér ieurs {ad, ag). 

La feuille reçoit de la tige trois faisceaux {M,D et G) {fig. i47)-

Les faisceaux la té raux se divisent chacun en deux branches, l 'une 
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Fig. 147. — Lupinus perennis. — Parcours des faisceaux à la base du pétiole . 

antérieurs, droit e t gauche, de no t re section moyenne {ad, ag) ; ces 
derniers se différencient donc, à la base du pétiole, du reste de la 
chaîne dans qua t re secteurs dist incts {da, dp et mad, gp et mag, ga) 
comme chez les Sophorées. Les branches postérieures {Dp, Gp) des 
faisceaux la téraux s 'unissent au faisceau foliaire médian M pour 
constituer le faisceau médian postérieur (mp) de la section moyenne, 
tandis que leurs branches antérieures {Da, Ga) const i tuent les latéro
postérieurs {Ipd, Ipg). 

Au sommet du pétiole, les bords du faisceau médian (mp), ceux des 
faisceaux latéropostérieurs {Ipd, Ipg), le bord des faisceaux antérieurs 
{ad, ag) le plus proche des faisceaux postérieurs se replient vers 
l'intérieur de la chaîne. Ces part ies reployées soulignent l 'existence, 
de chaque côté de la chaîne, de deux plis internes : l 'un postérieur 

M. 9 

antérieure {Da, Ga), l ' au t re postérieure {Dp, Gp). D 'une par t , du 
bord antérieur de leur b ranche antérieure {da, ga), d ' au t re pa r t 
des bords du faisceau médian {mad, mag) et de la région contiguë 
des branches postérieures des faisceaux la té raux {dp, gp), se dé
tachent des faisceaux qui, en s 'unissant, const i tueront les faisceaux 
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,piil.i 

piép 
Fig . i48. pi§.i 

pida Fig. i49-

pidp 
Fig. i 5 o . 

Fig. i48-l5i. — Lupinus perennis.— S o m m e t d u pétiole . — Sect ion trans
versale d u pétiole dans son tiers supérieur {148). — Sect ions transversales 
de la région supérieure du pétiole montrant de cliaque côté d e u x séries 
de pl issements (i49, i5o). —• Parcours des faisceaux à la région supérieure 
d u pétiole (i5i). 

séparent d'ailleurs bientôt de celles-ci. Les éléments qui appar
t iennent aux plis internes postérieurs (pidp, pigp) s 'unissent de 
même que ceux qui appar t i ennen t aux plis internes antérieurs 
(pida, piga), d 'où l ' inclusion à l ' intérieur du système périphérique 
de quatre massifs médullaires (fig. i5o) . 

{pidp, pigp), qui sépare le médian des latéropostérieurs, l 'autre 
antérieur {pida, piga), qui sépare les faisceaux antér ieurs des latéro
postér ieurs; ces régions, dans lesquelles l 'or ientat ion du bois est 
inverse de ce qu'elle est dan» les autres part ies de la chaîne, se 
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Fig . I 5 3 . 

Fig . i 5 5 . 
Fig. i 5u - i55 . — ThermopiU jahacca. — Sect ion transversale du pél iole dans 

sa région moyenne (162) . — Section transversale du pétiole dans sa région 
supérieure ( I 5 3 ) . — Sect ion du trachis au n iveau de l 'émission des folioles 
latérales ( I 5 4 ) . — Parcours des faisceaux à la base du pét iole ( I 5 5 ) . 

pared conducteur est constitué à la base du pétiole pa r un anneau 
fermé dont se séparent plus haut , en deux points t rès éloignés, 

Immédia tement aii-dcssous du point d'énnssion des foli(dcs, ces 
quatre massifs s 'unissent en un amieau à liois péripliérique et à liber 
interne. Chacune des folioles reçoit de cette masse circulaire deux 
faisceaux qui const i tuent les régions latérales de leur chaîne. 

Les éléments du système périphérique, dans le cas d 'une feuille 
à huit folioles, se divisent de la manière suivante : le médian mp en 
quatre faisceaux (fig. I 5 I ) ; chacun des latéropostérieurs en trois 
faisceaux (Ipg en pgp, pgm, pga), les faisceaux antérieurs res tant 
indivis. Les branches les plus externes du médian (m 2 ) s 'unissent 
aux branches voisines des latéropostérieurs (pgp), les branches anté
rieures des latéropostérieurs (pga) s 'unissent aux faisceaux a n t é 
rieurs (ag). Le système périphérique est alors représenté par hui t 
faisceaux qui const i tuent chacun la par t ie médiane et postérieure 
de la chaîne d 'une foliole. 

PODALYRIÉES. 

Anagyris fœtida L. — Les feuilles de VAnagyris fœtida ont une 
structure analogue à celle des feuilles du Cytisus Laburnum. L 'ap-
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Fig. i 5 6 . — Mediciigu falcala. — Parcours des fa isceaux dans le pétiole. 

interne {pid, pig). Au moment de l'émission des folioles laté
rales, deux faisceaux p et p' se dé tachent du faisceau posté
r ieur; un faisceau détaché de leur bord intérieur et la région 
du pli interne restent dans le rachis, et const i tuent un faisceau 
antérieur, de chaque côté. Les autres éléments des faisceaux p, p' 
et les faisceaux antérieurs se rendent dans les folioles latérales. 

deux faisceaux antér ieurs qui, à la région supérieure du pétiole, 
reprennent leur place pr imit ive. 

Thermopsis fabacea D. C. — Malgré la taille re la t ivement grande 
de la feuille, la chaîne foliaire est disposée suivant un arc ouvert 
présentant simplement à droite et à gauche un pli interne {pid, pig) 
jalonné par le reploiement des bords libres d 'un faisceau postérieur 
t rès large et les bords contigus des faisceaux antér ieurs {fig. i52 

à i55) . 

LOTÉES. 

Medicago falcata L. — Les pièces venues de la tige sont au 
nombre de trois, elles s 'unissent dans la région basilaire du pétiole; 
plus hau t , la chaîne se divise en trois faisceaux. Au sommet du 
pétiole, les bords libres du faisceau postérieur se recourbent vers 
l ' intérieur de l 'organe const i tuant à droite et à gauche un pli 
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Fig. 157-159. — Trifolium hybridum. — Série ascendante 
de sections transversales de la^région supérieure du pétiole. 

antérieurs (ad, ag). Les bords de ces faisceaux se replient vers l'in
térieur de l 'organe (sauf les bords antérieurs des faisceaux antérieurs) 
et jalonnent de chaque côté deux plis internes : un premier pli interne 
(pid i, pigi) entre le médian et les latéropostérieurs ; un deuxième pli 
interne (pid 2, pig 2) entre les latéropostérieurs et les antérieurs. 
Les sommets de ces plis, ainsi que la port ion médiane du faisceau mp, 
restent dans le rachis après l 'émission des folioles latérales. 

On voit, par ce qui précède, que la s t ruc ture de ce type rappelle 
beaucoup celle du Lupinus perennis décrit plus haut . 

ASTRAGALfîES. 

On peut répar t i r les chaînes foliaires des Aslragalées en quatre 
catégories : 

1 ° Chaînes à faisceaux antér ieurs ; 
2 ° Chaînes réduites au sys tème postérieur ; 
3° Chaînes en anneau fermé présen tan t au niveau des po in t s ' 

d'émission des folioles une série de plissements ; 
4° Chaînes ouvertes et plissées. 

Trifolium hybridum L. — La feuille reçoit de la tige trois fais
ceaux qui, comme dans les cas précédents , s 'unissent bord à bord 
à la base du pétiole, mais ici la chaîne se fragmente en cinq faisceaux: 
un médian (mp, fig. i57) , deux latéropostérieurs (Ipd, Ipg), deux 

pif 
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I. — Chaînes à faisceaux antér ieurs . 

Robinia pseudo acacia L. — La feuille reçoit de la tige trois fais
ceaux qui se ferment; les trois anneaux libéroligneux qui en résultent 
s 'unissent en un anneau dont les éléments l igneux sont en majorité 
des fibres; les vaisseaux y sont peu nombreux . 

Plus haut , en même temps que les vaisseaux se multiplient, un 
faisceau se détache (A, fig. 160) de la région médiane de l 'arc anté
rieur. II ne tarde pas à se diviser en deux autres (ad, ag) qui s'écartent 
de plus en plus et se localisent dans les expansions latérales du rachis. 

A . 

Fig. 162. 
Fig. 160-162. — Robinia pseudo acacia. — Série ascendante 

de sections transversales à la base du pét iole . 

L'anneau postérieur présente cinq à sept faisceaux juxtaposés 
et réunis dans une même gaine scléreuse. Ces faisceaux sont ainsi 
disposés : un faisceau médian (mp), flanqué de chaque côté d'un 
faisceau latérqpostérieur {Ipd, Ipg), dont il est parfois séparé par 
un faisceau intermédiaire {id, ig), deux faisceaux latéromoyens {Imd, 
Img), plus ou moins complètement soudés ferment en avant le 
système postérieur. 

Les éléments vasculaires des folioles latérales se détachent des 
bords contigus des faisceaux latéropostérieurs et latéromoyens 
l^lpd et Imd, Ipg et Img) et des faisceaux antér ieurs {ad, ag). 
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Fig. i 63 . — Amorpha friuicosu. — 
Section transversale de la base 
du pétiole. 

Fig. 164. — Amorpha fruticosa. — 
Sect ion transversale du rachis au 
point d'émiss ion d'une foliole la
térale. 

De distance en distance, d 'une manière très irrégulière, un cor
don libérien (l, l') se détache du système postérieur et vient renfor
cer l 'un ou l ' aut re des faisceaux antérieurs (fig. i6\). 

_ ad 

Fig. l 6 5 . — Indigofera Dosua. — Sect ion transversale du rachis 
au-dessus du point d'émission d'une paire de folioles latérales. 

Indigofera Dosua Wall. — Après la jonction des trois faisceaux 
venus do la tige, la chaîne s 'ouvre en a v a n t ; ses deux extrémités 

Le système postérieur et les faisceaux antérieurs, entre lesquels ne 
se fait aucun échange de cordon répara teur , s'affaiblissent simulta
nément par ces émissions successives, et l ' importance relative des 
différents éléments de la chaîne reste la même d 'un bout à l 'autre 
du rachis. 

Amorpha fruticofta L. — Le système antérionr se détache du 
reste de la chaîne en un point situé au ndlicu de l 'arc antérieur , ou 
en deux points symétr iques très rapprochés {fig. i 6 3 , ad, ag). 

L'émission des sorties se fait comme dans le cas précédent. 
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Fig. i66. — Glycyrrhiza glabra. — 
A s p e c t de la sect ion moyenne du 
pétiole, es, canaux sécréteurs. 

Fig. 167. — Glycyrrhiza glabra. ~~ Sec
t ion du rachis au n iveau d'émission 
dos folioles latérales. 

(Les canaux sécréteurs on t été représentés par des hachures . ) . 

Les faisceaux latéropostérieurs reçoivent, plus ou moins régulière
ment , après l 'émission des folioles, des fascicules détachés des fais
ceaux intermédiaires, lesquels à leur tour sont renforcés par des 
éléments p rovenan t du médian. 

Les systèmes conducteurs des folioles latérales se forment aux 
dépens des faisceaux latéropostérieurs, moyens et antér ieurs . 

A par t i r de l 'émission de la deuxième paire de folioles, les fais
ceaux antér ieurs sont renforcés dans chaque mériphylle par des 
faisceaux détachés des faisceaux moyens correspondants. 

libres se détachent et const i tuent les deux faisceaux antérieurs. 
Au-dessus de ce point , le système postérieur se ferme. 

Le système conducteur des folioles latérales se forme comme dans 
le cas précédent, mais les faisceaux antér ieurs , t rès réduits dès la 
première émission, sont renforcés pa r des faisceaux détachés de la 
région médiane du système postérieur. On ne constate généralement 
pas la présence d 'autres faisceaux répara teurs au-dessus de ce 
niveau. 

Glycyrrhiza glabra L. — Les faisceaux antér ieurs se différencient 
comme dans le cas précédent pa r isolement des extrémités libres 
de la chaîne. 

Le système postérieur est consti tué par sept faisceaux distincts : 
un médian postérieur [mp), deux faisceaux intermédiaires {id, ig), 
deux latéropostérieurs {Ipd, Ipg), deux la téromoyens {bnd, Img). 
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Fig. 168. — Caragana Altagana. — 
Section [transversale de la région 
moyenne du pét iole . 

Fig . 169. —• Caragana Altagana. — Sec
t ion du rachis 'au point d'émission 
d'une foliole latérale [ d a n s le cas où 
la feuille possède u n vest ige d arc a n 
térieur ( A ) ] . 

se fait aux dépens des faisceaux postérieurs symétriques et des 
faisceaux antérieurs qui se rendent t ou t entiers dans les folioles 
latérales; ils sont remplacés aussitôt par deux faisceaux détachés 
de l 'extrémité antér ieure des massifs Id, Ig; ces nouveaux fais
ceaux antérieurs {fig. 169, ag') sont entraînés par l'émission de la 
deuxième paire de folioles, ils sont à leur tour remplacés pa r 
d'autres faisceaux détachés des massifs Id, Ig. 

Les mêmes faits se reproduisent au niveau de l'émission de chaque 
paire de folioles, mais les faisceaux antérieurs qui se différencient 

Les deux faisceaux moyens {Imd, Img), droit et gauche, restent 
distincts et assez for tement éloignés l 'un de l ' aut re , de sorte que 
l 'appareil conducteur foliaire a l 'aspect d 'une chaîne plissée, ana
logue à celle de beaucoup de Rosacées et où il est facile de recon
naître les différentes régions précédemment décrites : plis externes 
[ped, peg); pHs internes {pid, pig); régions marginales {md, mg). 

Caragana Altagana Poir. — A la base du pétiole, la chaîne pré
sente la forme d 'un arc ouver t qui se fragmente en cinq tronçons 
très inégaux : un faisceau médian {fig. 168 mp), deux masses vas
culaires symétriques {Id, Ig) correspondant à l 'union des faisceaux 
latéropostérieurs et moyens des types précédents, deux faisceaux 
antérieurs {ad, ag) t rès rédui ts . 

L'émission de l 'appareil conducteur de la première paire de folioles 
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sont de plus en plus réduits , et, à la région supérieure du rachis, ils 
ne se forment plus, 

Chez certaines feuilles peu développées, les faisceaux antérieurs 
sont représentés par des fascicules libériens réduits à quelques élé
ments . Dans d 'autres feuilles p résen tan t un surcroît de dévelop
pement , on constate, dans la région médiane antérieure delà chaîne, 
l 'existence d 'un faisceau d'ailleurs très rédui t (A) qui correspond 
à un vestige d 'arc antér ieur et contribue aussi à la formation des 
faisceaux ai, ag (fig. 169). 

I I . — C h a î n e s r é d u i t e s a u s y s t è m e p o s t é r i e u r . 

Caragana frutescens Mevic. — Les faisceaux antérieurs n e se dif
férencient plus. La chaîne est constituée seulement pas trois masses 
libéroligneuses : un faisceau médian (mp), deux massifs symétriques 
correspondant aux faisceaux latéropostérieurs et moyens soudés. 
C'est de ces massifs {Id, Ig) que se détachent les masses vasculaires 
qui se rendent dans les folioles latérales. 

Colutea arhorescens L. — La chaîne comprend cinq faisceaux : 
un méd ian ; deux la téropostér ieurs ; deux moyens. Les faisceaux 
des folioles latérales emprun ten t leurs éléments aux faisceaux 
latéropostérieurs et moyens. 

I I I . — C h a î n e s f e r m é e s 
p r é s e n t a n t a u - d e s s o u s d e s p o i n t s d ' é m i s s i o n d e s f o l i o l e s 

u n e s é r i e d e p l i s s e m e n t s . 

Galega officinalis L. — La feuille re"çoit de la tige trois faisceaux 
{fig. 170: M, D et G). Le faisceau médian {M) se divise en trois 
autres . Les faisceaux la té raux qui résul tent de cette division, 
après avoir émis sur leur face interne chacun un fascicule {id, ig), se 
bifurquent. Les faisceaux foliaires l a té raux D et G s 'insèrent entre 
les branches qui résul tent de cet te bifurcation; il en résulte une 
masse complexe qui se divise en trois faisceaux : deux gros fais
ceaux, l 'un antérieur {lad, la g), V avive postérieur {Ipd, Ipg), séparés 
pa r un faisceau plus pet i t {fd, /g). 

La chaîne est constituée à ce niveau par cinq gros faisceaux 
séparés les uns des autres par dos faisceaux plus pctit.s. 
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L'émission des sorlies se fait de chaque côté du rachis en trois 
points plus saillants, en t re lesquels on distingue deux phs internes, 
l 'un antérieur (piga), l ' autre postérieur (pigp). 

Fig. 1 7 0 . 

Fjg. 1 7 1 . 

s p - V -

Fig. 1 7 1 bis. 

Fig. 1 7 0 - 1 7 1 bis. — Galega oficinalis. — Parcours des faisceaux dans le pétiole e t 
le rachis principal ( 1 7 0 ) . — Sect ion transversale du rachis entre les points 
d'émission de d e u x paires de folioles su ivant la l igne xy d e la figure 1 7 0 
( 1 7 1 ) . — Section transversale du rachis au-dessous des points d'émission des 
folioles latérales ( 1 7 1 bis). 

Au niveau de l 'émission de la première paire de folioles latérales, 
les éléments libéroligneux qu'elles reçoivent proviennent des latéro
postérieurs (Ipg), des faisceaux moyens (/g), des faisceaux anté
rieurs (lag), qui présentent chacun une région en saillie vers 
l 'extérieur, correspondant respectivement aux plis externes pos
térieurs et antérieurs et à la région marginale. 
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Fipr. 172. —• Aslragalua glycyphyllos. — Sect ion transversale d u rachis 
au-dessus d u point d'émission des folioles latérales. 

La majeiire part ie des éléments libéroligneux des folioles latérales 
provient donc, comme dans les cas précédents, des faisceaux anté
rieurs {lad, lag) et latéropostérieurs {Ipd, Ipg); ces derniers sont ren
forcés de distance en distance par des fascicules détachés des fais
ceaux intermédiaires {id, ig), qui reçoivent eux-mêmes du médian 
des cordons réparateurs . Grâce à ces dispositifs, l 'aspect de là chaîne 
reste sensiblement le même d 'un bout à l ' au t re du rachis. 

Les latéropostérieurs se divisent en deux aut res , l 'un plus inté
rieur {Ipg) qui reste dans le rachis, l ' aut re qui comprend la région 
du ph externe {sp) et qui sort en majeure par t ie {fig. 171 bis). 

E n a v a n t et en arrière du pli externe postérieur, les éléments du 
faisceau sp, qui demeurent dans le rachis, const i tuent un faisceau 
fg I ; il en est de même des éléments situés de pa r t et d ' au t re de la 
région marginale qui s 'unissent en un faisceau; ce dernier se divise 
bientôt en deux autres {fg 2 et fg 3). 

Au moment de l 'émission de la foliole suivante , le faisceau fg i 
s 'unit au faisceau sp' et sor t ; le faisceau fg ? se divise en deux par
ties, l 'une fg 2 s qui sort, et l ' aut re (pli interne postérieur constitué 
par fg 2') qui reste dans le rachis, et, après avoir été reiiforcé par 
un fascicule détaché de sp', se comporte comme fg i . 

Dans le même parcours, le faisceau fg 3, après avoir été renforcé 
pa r un fascicule fg 4, se bifurque en deux branches fg 2', fg 3 ' , 
qui se comportent plus hau t comme les faisceaux fg 2, fg 3 que 
nous venons d 'étudier et ainsi de suite. 
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Aslragalus Glycyphyllos L. — La s t ructure des feuilles est sen
siblement la même que celle des feuilles du Galega offîcinalis, mais 
la chaîne ne présente que deux régions d'émission distinctes cons
tituées aux dépens des faisceaux latéropostérieurs {fig. 172, Ipd, Ipg) 
et antérieurs {ad, ag) séparés par un pli interne qui porte sur le 
faisceau moyen {pid, pig). 

IV. — Chaînes ouvertes et plissées. 

Anlhyllis Vulneraria L. — La feuille reçoit de la tige trois fais
ceaux: un médian et deux la té raux {fig. i73). Chacun des la té raux 
se divise en trois branches : une branche postérieure, qui s 'unit au 

Fig. 173. — Anlhyllis vulneraria. — Parcours des faisceaux 
d u côté gauche du rachis. 

faisceau médian; une branche moyenne, qui consti tue le faisceau 
latéropostérieur {Ipd, Ipg) ; une branche antérieure, qui consti tue le 
faisceau antérieur {ad, ag). 

L'émission de la première paire de folioles se fait aux dépens du 
bord supérieur des faisceaux antérieurs {ad, ag). 

Plus haut , le reploiement vers l ' intérieur de l 'organe des 
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régions rontiguës dos faisceaux lafcropostéricur cl antérieur 
constitue uu pli inicrne (pig) séparant de la réiiion marginale 
un pli externe (peg). Les faisceaux qui se rendent dans la deuxième 
paire de folioles pa r t en t do ces deux dernières régions plus saillantes 
vers l 'extérieur. Le sommet du pli interne ainsi que la partie infé
r ieure des faisceaux latéropostérieurs restent d a n s le racliis, leur 
ensemble forme un faisceau qui joue le rôle de faisceau antérieur. 
Un faisceau [Ipg') se détache de chaque côté du faisceau médian 
et reconstitue le faisceau latéropostérieur. Un pli interne se 
forme comme précédemment aux dépens des bords contigus des 
faisceaux antérieur et latéropostérieur. 

Les mêmes faits se répètent aux points d'émission des dilîérentes 
folioles, sauf au sommet du rachis. Après l 'émission de l'avant-
dernière paire de folioles, la par t ie inférieure des latéropostérieurs et 
la région des plis internes s 'unissent au faisceau médian. Les fais
ceaux des folioles de la dernière paire se détachent des bords 
libres de ce dernier. 

P H A S É O L É E S . 

Phaseolus l'ulgaris L. — L'anneau, formé p a r l a jonction des trois 
pièces libéroligneuses venues de la tige, présente, au-dessus du ren
flement basilaire du pétiole, soit une saillie unique, soit deux saillies 
que ne sépare qu 'une rangée de cellules (fig. 17^). Ces éléments 
plus extérieurs ne t a rden t pas à se détacher de la région médiane 
antérieure de la chaîne, se disposent suivant un arc de cercle et 
von t se loger à droite et à gauche dans les ailes du pétiole, consti
t u a n t deux faisceaux antérieurs [ad, ag). E n même temps, le sys
tème postérieur se fragmente en un certain nombre de faisceaux 
ainsi disposés [fig. 176) : un faisceau médian [mp) flanqué de deux 
peti ts faisceaux symétr iques (id, ig), deux faisceaux latéroposté
rieurs, droit et gauche (Ipd, Ipg), deux faisceaux moyens [Imd, Img); 
le système postérieur est fermé en avan t pa r deux autres fasci
cules (fd, fg) placés entre les deux faisceaux moyens symétriques. 
Tous ces faisceaux, t rès dist incts les uns des au t res , sont entourés 
pa r une gaine commune de sclérenchyme. 

Les faisceaux qui se rendent dans les stipelles pa r t en t de la 
région convexe des faisceaux antér ieurs . 
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ipe.L—I 

Fig. 174. 

Fig. 176. 

Fig. 174-176. — Phaseolusmlgaris. — Base d u pétiole (section transversale) (174) . 
— Région m o y e n n e du pétiole ( i 7 5 ) . — Région supérieure du pétiole (176). 

La région médiane de l 'anneau postérieur s 'ent r 'ouvre; les extré
mités libres de l 'arc libéroligneux qui en résulte se recourbent vers 
l 'extérieur, leur port ion ligneuse é tan t tournée vers la face supé
rieure de l 'organe; 'elles se dé tachent du système postérieur 
{fig. 176, ad', ag') et von t occuper dans les ailes du rachis la même 
position que les faisceaux ad, ag dans le pétiole. 

Du faisceau médian se dé tachent deux faisceaux; les faisceaux 
moyens émet ten t sur leurs bords contigus deux faisceaux. L'aspect 

Au niveau de l 'énussion des folioles latérales, les peti ts faisceaux 
s'unissent aux gros faisceaux voisins {id à Ipd, i¿' à Ipg)- Les élé
ments du système postérieur qui se rendent dans les folioles laté
rales se dé tachent à la fois des faisceaux latéroposLérieurs et 
moyens. Les faisceaux antér ieurs t o u t entiers se rendent dans les 
folioles la térales; ils se divisent en deux portions qui s'insèrent à 
droite et à gauche de la brèche que présente en a v a n t l 'ensemble 
des faisceaux détachés du système postérieur. 

«̂ - ^ 
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de la chaîne reste donc à ce niveau analogue à ce qu'il é tai t dans le 
pétiole. 

Au sommet du rachis, les faisceaux qui se rendent dans les sti-
pelles se détachent des faisceaux antér ieurs {ad', ag'); l'anneau 
postérieur s 'entr 'ouvre en a v a n t et, sur ses bords , les faisceaux 
reprennent leur place pr imi t ive ; sur un court espace, qui correspond 
à une dépression visible extér ieurement , les faisceaux se fusionnent 
en un arc libéroligneux dans lequel le bois est exclusivement 
représenté par des fibres. 

Apios tuberosa Mœnch .— Les feuilles de VApios tuberosa, bien que 
plurifoliolées, présentent les mêmes part iculari tés que celles du 
Phaseolus fulgaris. Les faisceaux antér ieurs se rendent dans les 
folioles latérales et sont régulièrement remplacés, après l'émission 
de chaque foliole, par des faisceaux détachés de la région médiane 
du système postérieur. 

La p lupar t des types des Phaséolées présentent une structure 
analogue à celle de ces deux exemples. Ils se rapprochent de cer
taines Astragalées chez lesquelles les faisceaux antérieurs sont ren
forcés par des cordons répara teurs détachés du médian {Indigofera, 
etc.). Certains genres tels que les genresWistaria etErythrina s'écar
tent sensiblement des précédents . Ils présentent d 'aut re par t des 
caractères morphologiques qui ont conduit divers auteurs à les éloi
gner des Phaséolées; le gemeWistaria, malgré la présence de stipules, 
d'ailleurs très réduites et généralement dépourvues d'appareil vas
culaire, a été placé parmi les Astragalées; d ' au t re par t , le genre 
Erythrina possède des fruits indéhiscents qui pe rmet ten t de le 
rapprocher des Hédysarées. 

Le Wistaria sinensis L. présente dans la feuille la même structure 
que le Rohinia pseudo acacia. 

UErytlirina crista galli possède une chaîne foliaire dont les fais
ceaux sont disposés suivant un cercle régulier. Au-dessous du point 
d'émission des folioles latérales, ce cercle se plisse et différencie, à 
droite et à gauche, deux plis internes {pida, pidp, piga, pigp) séparant 
trois régions d'émission très saillantes et ne t tement distinctes, struc
ture qui n 'est pas sans analogie avec celle de certaines liédy sarées. 
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H E D Y S A R E E S . 

Onobrychia sativa Lam. — La feuille reçoit de la tige trois fais
ceaux. 

Le faisceau médian se divise en trois branches, ses branches laté
rales se bifurquent; les faisceaux antérieurs {fig. 177, lad, lag) qui 

Fig. 177. — Onobrychis saliva. — Parcours des faisceaux à la base du pétiole. 

résultent de cette bifurcation sont beaucoup plus développés que ses 
faisceaux postérieurs {id, ig). 

Les faisceaux foliaires l a té raux se divisent chacun en deux autres ; 
l'un plus volumineux {Ipd, Ipg) postérieur, l ' au t re antérieur {pid, 
pig) plus rédui t ; ces deux faisceaux s ' intercalent entre les deux 
faisceaux lad et id, lag et ig qui résultent de la bifurcation des 
branches latérales du faisceau médian. 

Les sorties qui se rendent dans les folioles latérales proviennent 
des gros faisceaux antérieurs {lad, lag) et postérieurs {Ipd, Ipg), qui 
différencient deux régions plus saillantes, séparées par une portion 
plus intérieure constituée par les faisceaux dont les éléments 
demeurent dans le rachis (plis internes : pid, pig). 

De distance en distance, le faisceau médian (mp) émet vers les 
petits faisceaux qui le flanquent à droite et à gauche {id, ig) des 
fascicules qui les renforcent; ces derniers renforcent à leur tour les 
faisceaux latéropostérieurs {Ipd, Ipg). 

Coronilla varia L. — Le faisceau médian venu de la tige reste 
simple; les faisceaux foliaires l a té raux lui envoient une branche 
anastomotique très grêle et se divisent en deux faisceaux latéro
postérieurs {Ipd, Ipg) et antér ieurs {hd, lag). 

Les éléments conducteurs des nervures latérales pa r t en t à la fois 
M. / 0 
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des faisceaux latéropostérieurs et antérieurs, qui ne sonl pas sépa
rés pa r un pli interne. 

Ce type diffère du précédent : i ° par le fait que les faisceaux 

Fig. 1 7 8 . — Coronilla varia. — Sect ion transversale 
de la région moyenne du pétiole. 

antérieurs, au lieu d 'être formés aux dépens du faisceau médian, sont 
formés aux dépens des faisceaux l a t é raux ; 2 ° pa r l 'absence de pli 
interne. 

Orniihopus compressus L.— Jusqu ' à la première paire de nervures, 
la s t ructure de la feuille est la même que dans le type précédent; 

Fig. 1 7 9 . — Ornithopus compressas. — Sect ion transversale 
de la région m o y e n n e du pétiole . 

plus hau t , les faisceaux latéropostérieurs et antér ieurs se fusionnent 
en un faisceau latéral unique de la région médiane, duquel partent 
les faisceaux des folioles latérales. 

Scorpiurus subvillosa L . — La feuille reçoit de la tige trois fais
ceaux. Les faisceaux la té raux envoient au faisceau médian un fais-
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IKJ. 

Fig. i 8 i . 

Fig. i8o. Fig. 182. 

Fig, 180-182. —- Scorpiurus subvilhsa. — Parcours des faisceaux (180). — 

Section transversale de la région moyenne du pétiole ( i 8 l ) . — Sect ion 
transversale des d iverses nervures de la base d u l imbe (182). 

Chacune des nervures principales possède un faisceau postérieur 
flanqué de deux faisceaux antérieurs. 

A la base du limbe, l 'émission des principales nervures s'opère 
de la manière suivante. Les faisceaux latéropostérieurs {Ipd, Ipg) 

ceau anastomotique presque horizontal, puis se divisent en deux 
faisceaux, l 'un latéropostérieur {fig. i8o et i 8 i , Ipd, Ipg), l ' autre anté
rieur {ad, ag) ; plus hau t , des faisceaux sont disposés suivant un arc 
de cercle largement ouver t en a v a n t ; la chaîne ne présente aucun 
vestige d'arc antérieur. 
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émet ten t un faisceau {p') qui s 'unit au faisceau antérieur corres
pondan t {ad, ag). Le faisceau {nd) qui résulte de cette union 
émet sur son bord interne un pe t i t faisceau (i d', p a r exemple) qui 
se divise aussitôt en deux autres {iid et iid); ii d constitue le 
faisceau interne antér ieur de là première nervure émise, tandis que 
son faisceau externe antérieur est formé par un faisceau détaché 
de la région antérieure du faisceau nd. Au niveau de l'émission de la 
deuxième paire de nervures, les faisceaux id, ig se bifurquent, 
icidonnera i3rf et i^d. Le faisceau médian de l à deuxième paire de 
nervures est constitué par ce qui reste du latéropostérieur après 
l'émission de la première paire de nervures, son faisceau externe an
térieur pa r le faisceau i i d, son faisceau interne antérieur par le 
faisceau i ?> d. Il ne reste dans la nervure médiane que le fais
ceau mp et les faisceaux i /\ d, i /\ g. 

V I C I É E S . 

Pisum satinun L. — La feuille reçoit de la tige trois faisceaux. 
Le faisceau foliaire médian se divise en trois branches : la branche 

médiane qui résulte de cette division consti tue le faisceau mp et 
émet de chaque côté un faisceau plus pet i t (/( ) ; les deux branches 
latérales émet ten t d 'arrière en avan t deux fascicules (/2, / 3 ) , un 
faisceau assez développé i*", et un faisceau qui se divise bientôt en 
trois fascicules (/1, / 5 , / 0 ) , puis elles se bifurquent et les faisceaux 
foliaires l a té raux s ' insèrent entre les deux branches qui résultent 
de cette bifurcation. 

La chaîne est consti tuée, pa r suite, dans le pétiole : postérieure
ment , par im faisceau médian {mp) à droite et à gauche duquel se 
t rouve un faisceau {F\ ) flanqué en a v a n t et en arrière pa r un groupe 
de trois fascicules ; antér ieurement , à -droite et à gauche par trois 
faisceaux {F2, F^, Fi,). 

Au niveau de l'émission des folioles latérales, le faisceau F,, après 
avoir émis sur son bord postérieur trois fascicules (/'j, f-. j \ ) , s'unit 
à l 'ensemble qui résulte de la fusion de tous les faisceaux situés en 
avan t de lui. C'est de la région centrale de l 'arc vaseidaire ainsi formé 
que se détachent les faisceaux destinés aux folioles latérales ; la por
tion de cet arc située en avan t de la brèche causée par cette émission 
se divise en deux faisceaux F!,, F\, sa portion postérieure constitue 



un faisceau unique f , . Du faisceau médian se détache un faisceau F\ 
qui émet sur son bord interne des faisceaux /',, /',, / 3 . 

Fig. 184. 

I I 1 ' \ \ ' 

\ 1 \ V \ \ \ ' 

Fig. i 83 e t iS/j. — Pisum sativum. — Sect ion transversale de la région 
moyenne du pétiole m o n t r a n t les rapports des divers fa isceaux avec les 
trois faisceaux venus d e la t ige ( i83) . — Aspect d'une sect ion de 1^ base du 
pétiole pratiquée i m m é d i a t e m e n t au-dessous des points de contact des trois 
faisceaux foliaires ( i83 bis). —- Parcours des fa isceaux au po int d'émission 
des folioles latérales (184). 

On voit que, grâce aux dispositifs qui viennent d'être indiqués, 
l'a-spect de la chaîne est le même après et avan t l 'émission des ner
vures. Les mêmes faits se répètent pour l 'émission des vrilles laté-
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raies. La seule diftérence que l'on conslate vers la ré<.'ion snpérieiue 
de la feinllc réside dans le fait que les groupes de fascicules qui 
flanquent en avan t et en arrère les faisceaux F\ peuvent se réduire 
de trois à deux éléments. 

Orohus \>e.rnus L. — La feuille reçoit de ia tige cin(| faisceaux. 
Le faisceau médian se divise en trois branches ; la branche mé

diane émet à droite et à gauche deux fascicules; les branches 
latérales émet tent en avan t un faisceau (o, a) puis se bifurquent. 

Fig . i 8 5 . — Orohus vernus. — Sect ions transversales pratiquées au-dessus 
et au-dessous du po int d'émission d'une paire de folioles latérales avec 
l ' indication du parcours des faisceaux de l'une à l'autre. 

Les pièces latérales s 'insèrent entre les deux faisceaux résultant 
de cette bifurcation; l 'ensemble ainsi formé se divise en trois fais
ceaux F ' , F*, F ' . Les faisceaux a et a' se fusionnent en un faisceau 
unique A. 
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All niveau de l'émission des folioles latérales, le faisceau A 
se divise en trois aut res ad, am, ag, le faisceau F' se divise 
pn F ' " , F". Les faisceaux f " , F^, F * , ad s 'unissent en un arc 

Fi!.'. 187. 

Fig. 188. 

Fig. 189. 

Pig. T 8 f i . 

Fig. 186. —• Faba vulgaris. — Parcours des faisceaux dans le pétiole 
et le rachis primaire. 

Fig. 187, i88, 189. —• Série descendante de sections transversales 
pratiquées dans la région m o y e n n e de chacun des mériphylles . 

unique, duquel se détache la téralement la masse vasculaire 
qui se rend dans la foliole correspondante. La port ion de 
tissu vasculaire, située en avan t de la brèche causée par celte 
émission, constitue le faisceau F " et F- du nouveau mériphyUe; 
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CONCLUSIONS 
CONCERNANT LA TRIRU DES PAPILIONACÉES. 

Chez les Swartziées, les Dalbergiées et certaines Sophorées, l'arc 
antér ieur présente qua t re ou trois saillies qui aboutissent soit à 
des faisceaux médullaires, soit à des faisceaux corticaux. Chez 
certaines Sophorées, les deux saillies latérales se forment seules 
dans le rachis pr incipal ; chez d 'autres , elles ne se forment pas dans 
le rachis principal et n 'appara issent que dans les folioles. 

Génistées e t Podalyriées présentent un système antér ieur prove
n a n t de deux saillies latérales très éloignées, ou s implement de la 
rup tu re des extrémités d 'une chaîne plissée simple. 

Chez les Loiées, la chaîne foliaire est plissée et largement ouverte 
en avan t . 

la port ion de l 'arc de cercle située en arrière en constitue le 
faisceau 

Faba uulgaris Mœnch. La feuille reçoit de la tige trois faisceaux: 
un faisceau médian et deux faisceaux la té raux . 

Le faisceau médian se divise en trois branches : les branches laté
rales éme t t en t en avan t chacune un pet i t faisceau (a) puis s'unissent 
aux faisceaux l a té raux ; l 'ensemble ainsi formé se divise en deux 
gros faisceaux F^^, F^, séparés pa r un faisceau plus pet i t fg. De 
la branche médiane, se détache la téralement , de chaque côté, un 
faisceau plus pet i t (i). 

Les faisceaux antér ieurs F'^, F'^^ s 'unissent, au niveau d'émission 
des folioles latérales, en une masse vasculaire unique, du milieu de 
laquelle se dé tachent les faisceaux qui se r enden t dans les nervures 
latérales. La par t ie qui constitue le faisceau F^ du nouveau méri
phylle est celle qui se t rouve en a v a n t de la brèche qui résulte de 
cette émission; les faisceaux fg e t f *sont formés par les éléments 
qui se t r ouven t en arrière de cette brèche. 

Au niveau de l 'émission de la deuxième paire de folioles, les mêmes 
faits se reproduisent , mais le faisceau / ne se forme pas . 

La dernière paire de folioles est vascularisée pa r les faisceaux F 
et pa r des faisceaux détachés du faisceau médian . 
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Chez les Astragalées, on rencontre qua t re sortes de chahies : 

1 ° Chaînes à faisceaux antérieurs dis t incts ; 
a" Chaînes plissées au niveau des points d 'émission; 
3° Chaînes constituées pa r un anneau fermé simple ; 
4° Chaînes ouvertes et plissées. 

Chez les Phaséolées,[e& faisceaux antérieurs, épuisés par l'émission 
des folioles latérales sont remplacés pa r des éléments détachés de 
la région médiane du système postérieur. 

La chaîne foliaire des Hédysarées se plisse au niveau de l'émission 
des folioles latérales ; dans les formes réduites, elle ne présente pas 
de plissements même à ce niveau. 

Chez les Viciées, l 'absence de plissement est générale, les faisceaux 
sont nombreux et dist incts. 

Les chaînes foliaires dans chacune de ces t r ibus présentent donc 
une allure particidière, sauf dans la t r ibu des Astragalées, dans 
laquelle se rencontrent les formes des chaînes de différentes t r ibus, 
comme si elle const i tuai t une t r ibu nodale dont ces dernières déri
veraient. Les Astragalées se ra t t achen t d 'autre par t , par les Sopho-
rées, aux types possédant des massifs médullaires qui semblent 
constituer un ensemble de formes communes aux trois sous-
familles de Légumineuses. 



— m 

CHAPITRE III. 
L'APPAREIL CONDUCTEUR DES FEIILLES 

DES MIMOSEES. 

Affonsea bullataBenth.— Les Affonsea sont généralement consi
dérés, à cause du nombre de leurs carpelles, comme des formes 
primitives. 

Leur appareil conducteur foliaire présente un système médullaire 
qui, à la base du pétiole, est consti tué par un noyau libérien complè
tement entouré de bois. Ce système se forme de la même manière 
que chez les Chrysobalanées. 

Fijr. 190. — Affonsea buUata. — Section transversale 
de la région moyenne du pét iole . 

Plus hau t , antér ieurement , à droite et à gauche, le système mé
dullaire présente, en deux points , un épaississement marqué de la 
b a n d e ligneuse. Dans ces régions, le bois s ' invagine vers l ' intérieur 
d\\ massif [fig. igo), à mesure que l'on s'élève dans le rachis, en 
même temps q\ie disparaissent les éléments pér iphériques; enfin ces 
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Fig. iç)1. 

Fig . 193. 

Fig. 191-19!!. — Mimosa pudica. — Section transversale à la hase du pétiole . 
(191). — A u mi l ieu du pétiole (19a). — A la région supérieure du pétiole (193) 

— Sect ion transversale d'un rachis secondaire (194)-

se détachent en avan t deux arcs libéroligneux qui const i tuent les 
faiscet^ux antérieurs ad ag {fig. 1 9 1 ) . 

Jeux invaginations s'isolent complètement et constituent deux 
anneaux fermés à bois in terne et à liber périphérique. 

Les éléments ligneux intérieurs disparaissent, plus hau t , à leur 
tour et le système médullaire est représenté pa r une série d'îlots 
libériens entourés de sclérenchyme. 

Au niveau des points d'émission des folioles latérales, certains 
de ces îlots s 'ajoutent au système périphérique qui présente alors, 
par suite de ces adjonctions, un certain nombre de plissements. Ce 
sont des régions plus saillantes ainsi différenciées que par ten t les 
faisceaux des folioles latérales. 

Mimosa piidica L . — Au-dessus de la région du renflement moteur, 
dans laquelle la chaîne fohaire est consti tuée par un anneau fermé. 
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Fig. 195. — Acacia Ilanburyana. —• Sect ion transversale 
au s o m m e t du pétiole. 

dans l ' anneau postérieur de chaque côté, deux régions plus 
extérieures (à droite peda, pedp, à gauche pega, pegp). Les plis externesL d 'un même côté s 'unissent p a r leur sommet ; la continuité 
de la chaîne se rompt s invant ces points de contact ; d 'où l'inclusion 

L 'anneau postérieur est constitué par un faisceau médian (mp) 
flanqué de deux faisceaux latéropostérieurs {Ipd, Ipg) et par une 
masse antérieure, de formation plus ta rd ive qui le ferme en avant. 
Cette dernière est séparée des faisceaux latéropostérieurs par deux 
régions en majeure par t ie libériennes {pid, pig). Au niveau de 
l'émission des rachis la té raux, ces régions tendent à devenir 
de plus en plus intérieures par rappor t aux au t res éléments et 
ja lonnent deux flis internes symétriques {pid, pig) qui séparent. 



à r iutér ieur de l ' anneau postérieur de deux systèmes médullaires 
symétriques, parfois exclusivement composés d'éléments libériens, 
renfermant pour tan t dans certains cas des vaisseaux ligneux. 

Les éléments qui se rendent dans les rachis la téraux sont constitués 
par les régions des phs externes, antérieur et postérieur fusionnés, 
et par une part ie des faisceaux antérieurs. 

Dans les rachis l a té raux les deux faisceaux antérieurs sont fusion
nés en un seul (A, fig- ig/\). 

Acacia Hanhuryana Hor t . Winter . — h'Acacia Ilanburyana, 
hybride horticole d'origine récente {podalyriœ'olia x deafbata), 
présente un intérêt t ou t spécial au point de vue ana tomique . Cet 
intérêt résulte du fait que les feuilles présentent un pétiole e t un 
rachis primaire fortement apla t i perpendiculairement au plan du 
limbe, rappelant les phyllodes de beaucoup d 'aut res Acacias et pré
sentant comme eux une nervure saillante. 

L'étude du mode d'émission des rachis secondaires nous révèle 
que cette nervure est vascularisée par des faisceaux homologues des 
faisceaux latéropostérieurs et latéromoyens des types précédents . 
On reconnaît facilement sur une section t ransversale les mêmes 
régions que chez le Mimosa pudica: deux plis externes, l 'un antérieur , 
l'autre postérieur séparés pa r un pli in terne {pid, pig). 

Au niveau de l 'émission des rachis la té raux, les faisceaux de la 
région antérieure qui vascularisent les faces droite et gauche se 
condensent en un ou deux faisceaux {fig. igS, A). Les sorties pa r t en t 
de ces faisceaux antér ieurs et du sommet des plis externes anté
rieurs et postérieurs. 

Nous n 'avons pas cru devoir multiplier les exemples empruntés 
aux Mimosées, les var ia t ions de la s t ructure de l 'appareil conduc
teur foliaire, é tan t peu étendues dans ce groupe. Elles sont de 
l'ordre suivant : chez le Calliandra portoricencis Benth. , la chaîne 
foliaire est analogue à celle du Mimosa pudica; mais les faisce ux 
antérieurs se détachent incomplè tement du reste de la chaîne 
dans le pétiole. Chez le Tamarindus indica Benth . et chez YEnte-
rolobium Timbouca Mart. , l 'anneau po>térieur ne présente pas de 
phs internes; au sommet du pétiole du Pithecolobium dulceBenlh., 
la chaîne se partage entre les deux rachis qui se détachen' à ce 
niveau. 



— 1 S 8 — 

CONCLUSIONS 
CONCEHN\NT L'ENSEMBLE DES LÉ(;UM1\EUSES. 

Les chaînes foliaires des représentants des diverses tribus de 
Légumineuses présentent entre elles de profondes analogies. 

Dans cette famille, les chaînes à systèmes médullaires ne se ren
contrent pas seulement, comme on l 'avai t d 'abord pensé, chez cer
taines Cœsalpiniées, mais elles existent dans les trois tribus et 
coïncident généralement avec les s t ructures florales que l'on consi
dère comme primitives et peu différenciées : é tamines en nombre 
indéterminé (Swartzia). carpelles nombreux [Affonsea), fruits dru-
pacés et feuilles simples [Bocoa). L 'é tude des chaînes foliaires donne 
l ' impression que les différentes t r ibus de Légumineuses proviennent 
de l 'évolution dans trois directions d 'un certain nombre de types 
très voisins. Les types les plus simplifiés sont ceux qui co'incident 
avec la différenciation la plus profonde en t a n t que Papilionacées 
(chaînes ouvertes et plissées). 
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RESUMÉ GÉNÉRAL. 

Dans les diverses familles que nous nous sommes proposé d 'étu
dier, on peut établir une sériation de types d'où se dégage l ' impres
sion que les aspects si divers de la chaîne fohaire se ra t t achen t t rès 
naturellement les uns aux autres. 

I. — Rosacées. 

Chez les Rosacées, ces modifications de la chaîne por ten t sur son 
degré de continuité, sur l 'accentuat ion ou l ' a t ténuat ion des plisse
ments la téraux, sur leur multiplication, sur la réduct ion de la por
tion de l 'organe où ils sont visibles. 

< 

K. — Chaînes dont l'arc postérieur 
est constitué par une masse libéroli^neuse unique. 

Premier type. — La chaîne ne présente pas de plissements; elle 
est constituée par un arc libéroligneux unique sur le prolongement 
duquel se t rouvent deux pet i ts faisceaux antér ieurs . Les faisceaux 
des nervures latérales les plus faibles se dé tachent du bord 
antérieur de ces derniers, ceux des nervures les plus fortes sont 
constitués pa r les faisceaux antérieurs et la région immédia tement 
contiguë de l 'arc postérieur (exemple : iSorbus ^ r i a ) [fig. 196, I). 

Deuxième type. — La chaîne présente de chaque côté deux régions 
plus saillantes constituées en arrière pa r les portions subterminales 
de l'arc postérieur [plis externes), en avan t par la région médiane 
des faisceaux antér ieurs [régions marginales). Les sorties se font 
comme dans le cas précédent. Les portions de chaîne qui séparent les 
plis externes des régions marginales (plis internes) sont entraî
nées an niveau de l'émission des nervures les plus impor tantes 
(exemple ; Sorbus torminalis) [fig- MĴ j ^̂)-
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Fig. i g6 . — Princ ipaux types de ia cliaîiie foliaire chez les Rosacées : I, Sorbus 
Aria. — II, Sorbus torminalis. •— III , Sorbus hybrida. — IV, Sorbus Aucu
paria. — V, Eriobotrya japónica. — VI, Ifolodiscus discobr. ~ VU, Spiriea 
Ulmaria. —• V I I I . Agrimonia EupcUoria. — I X , Sanguisorba canadensis. — 
X , Rubus Idseus. — X I , Spirsea Aruncus. — Les l ignes pointil lées qui tra
versent les chaînes représentent la portion de la chaîne foliaire qui se rend 
dans la grosse nervure immédia tement supérieure : m, région marginale 
i, pli interne; e, pli externe. 
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Troisième type.— Les plissements sont plus accentués; le sommet 
des plis internes n 'est pas entraîné, comme dans le cas précédent , par 
l'émission des grosses nervures latérales, mais demeure dans la 
nervure principale (exemple : S. iiybrida) {fig. 196, I I I ) . 

Quatrième type. — Les port ions de chaîne situées en avan t des 
régions marginales {demi-arcs antérieurs droit et gauclie) demeurent 
dans le rachis principal après l'émission des nervures. La chaîne 
présente par ailleurs les mêmes caractères que le t ype précédent 
(exemple : S. Aucuparia) {fig. 196, IV). 

Cinquième type. — La chaîne est cont inue : elle ne présente pas de 
solution de continuité dans la région des plis internes ; les deux demi-
arcs antérieurs se soudent . Les sommets des plis internes et l 'arc 
antérieur ne sont pas entraînés par l'émission des grosses nervures 
(exemple : Eriobotrya japonica) {fig. 196, V). 

Sixième type. — Les plis internes, t rès accentués, ent rent en con
tact; la chaîne se rompt à ce niveau, les tronçons symétr iques se 
soudent : d 'où séparat ion de deux systèmes distincts, un anneau 
postérieur et une masse libéroligneuse horizontale (exemple : Ilolo
discus discolor) (fig. 196, VI) . 

B. — Chaînes dont l'arc postérieur est représenté 
par des faisceaux distincts. 

Premier type. — La chaîne comprend deux faisceaux antér ieurs 
symétriques et un arc postérieur consti tué par trois faisceaux dis
tincts. On peut y reconnaître les mêmes plissements que dans les types 
précédents ; les plis internes demeurent dans le rachis après l 'émis
sion des folioles latérales. Un système assez complexe de faisceaux 
réparateurs maint ient constante l ' importance relative des diverses 
régions de la chaîne, depuis le pétiole jusqu 'à la hase de la foliole 
terminale (exemple : Spirœa Ulmaria) (fig. 196, VI I ) . 

Deuxième type. — La chaîne ne présente plus de plissements, 
ou des plissements à peine indiqués (le sommet du pli interne est 
entraîné, dans ce cas, par l 'émission des folioles latérales). L'arc pos
térieur est généralement représenté par trois faisceaux (exemple : 
Agrimonia Eupatorio) (fig. 196, V I I I ) . 

M. I I 
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Troisième type. — La chaîiiP ne présente pas tle plissements ou 
des plissements à peine indicpiés. L'are postérieur est représenté 
par cinq faisceaux (exemple : Sanguisorba canadensis) (fig. 196, IX). 

Le genre Rasa présente, suivant le niveau étudié, t an tô t un are 
postérieur formant une masse unicpie, t an tô t trois faiseeaux posté
rieurs distincts. Il semble donc intermédiaire entre nos séries A 
e t B . D'une manière générale, la ]iremièrp renferme des types ligneux 
et à fruit charnu, la seconde des types herbacés à fruit sec. 

C. — C/laines à plissements multiples 
et sensibles seulement dans la région d'émission des nervures. 

Premier type. — Au-dessous du niveau d'émission des folioles laté
rales, la chaîne présente de eha([ue côté trois régions plus saillantes 
(régions marginales m, premier et deuxième plis externes ei,eî), 
séparées par deux régions plus profondes (plis internes). An moment 
de l'émission des nervures, ces dernières demeurent dans le rachis 
principal (exemple : Rubus Idseus). L 'arc postérieur est constitué 
par une masse libéroligneuse unique {pg. 196, X) . 

Deuxième type. — De pa r t et d 'aut re d 'un pli moyen (externe ou 
interne), s 'établi t une série de plissements symétriques qui donnent 
l ' impression qu 'à une chaîne comparable à celle des Rubus serait 
ajoutée en avan t une aut re , analogue, qui en serait comme l'image 
vue dans un miroir (exemple : Spirœa Aruncus). L'are postérieur 
est consti tué par des faisceaux distincts {fig. 196, X I ) . 

Il existe des termes de transit ion entre cette dernière catégorie 
de types et les précédentes : chez certains Rubus, la chaîne n'est 
pas plissée; chez d 'au t res , elle ne présente qu 'une seule série de plis 
e t possède donc la même s t ructure que celles des types de la pre
mière catégorie (A). Au type Aruncus se r a t t achen t les chaînes des 
Sorbaria dont les plissements sont réduits aux plis externe et 
i n t e rne ; sauf l 'existencce d 'un are antérieur qui ferme le système 
foliaire en avan t , ces types rappellent ceux de la deuxième caté
gorie (B). 

Notons que les Rubus, chez lesquels l 'arc postérieur est continu, 
sont des types frutescents dont le fruit est une drupe , et que les 
Spirées de la section Aruncus sont des types herbacés à fruit sec. 



— 1 6 3 — 

I I . — Chrysobalanées. 

Chez les Chrysobalanées, les principales caractéristiques des types 
de chaînes sont fournies par les modifications que présente l 'aro 
antérieur. 

Premier type. — La chaîne est constituée par un anneau libéro
ligneux, en avant duquel se t rouvent deux anneaux symétriques 
beaucoup plus rédu i t s ; l 'arc antér ieur]présente une dépression à 
peine indiquée dans sa région médiane Hirtella triandra [fig. 197 ,1) . 

Deuxième type.—La chaîne est profondément déformée par l ' inva
gination de l 'arc antérieur {Hirtella glandulosa) {fig. 197, H)-

Fig. 197. — Principaux aspects de Ja chaîne foliaire chez les Chrysobalanées : 
I, Hirtella triandra Sw. — • II, Hirtella glandulosa Spreng. — III , Parinarium 

excelsum Sabine : p, p la teau; r'\ r', arêtes droite et gauche; c'', c ,̂ crosses 
droite et gauche. —• IV, Licania parviflora B e n t h ; mêmes lettres. — V, Mo

quilea guianensis Aubl . — VI , Moquilea sclerophylla Mart, : s", sy s tème 
périphérique; s', sys tème concentr ique; / , faisceau intérieur. —• V I I , Mo

quilea licaniseflora Sagot . — V I I I , Chrysobalanus Icaco L . ; î lot libérien. 

Troisième type. — La dépression de l 'arc antérieur est encore plus 
développée par r appor t aux autres parties de la chaîne : sa 

On voit par ce qui précède que ce sont les plissements la téraux 
de la chaîne qui fournissent les caractérist iques des différents type». 
La chaîne des Rosacées, sauf chez les Eriobotrya et les Spirées des 
sections Aruncus et Sorbaria, ne présente pas d 'are antérieur 
hien développé. 
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région postérieure s 'étend horizontalement, const i tuant un plateau 
(fig- 1 9 7 ) III) p) l imité à droite et à gauche par deux arêtes (r*, rs), 
qui se rehent au reste de l 'arc antér ieur par deux lignes courbes en 
forme de crosses (c**, c*). Le pla teau est tapissé sur sa face interne 
par des fibres ligneuses; dans la concavité des crosses on trouve, 
outre les fibres ligneuses, des t^isceaux du bois (exemple : Parina
rium excelsum) [fig. 1 9 7 , I I I ) . 

Quatrième type. — Les crosses en t ren t en contact pa r leurs faces 
convexes ; la continuité de la chaîne est rompue en ce point de con
tac t , les tronçons symétr iques se soudent ; d 'où la fermeture de 
la chaîne en avan t et l ' inclusion, à l ' intérieur d 'un anneau péripJié-
rique, d 'une masse libéroligneuse [masse médullaire) à liber central 
et à bois périphérique, les éléments l igneux é tan t d'ailleurs répartis 
comme dans le cas précédent (exemple : Licania parciflora) [fig. IV). 

Cinquième type. — Le massif médullaire qui se détache du reste 
de la chaîne par le même mécanisme que dans le type précédent ne 
présente d 'éléments l igneux que sur sa face antérieure ; il a, par suite, 
l 'allure d 'un faisceau unipolaire qui serait très élargi (exemple : Li
cania heteromorpha, fig. V). 

C'est sur ce type que peuvent se produire les modifications 
suivantes : 

a. Complication du système médullaire qui se dispose : ou sui
v a n t un anneau [fig. VI , Moquilea sclerophylla : s') concentrique à 
l 'anneau périphérique [s'') et renfermant à son tour un faisceau inté
rieur (/), ou suivant plusieurs arcs (s", s^) à bols antér ieur [fig. VII . 
Moiiuilea licaniseflora). 

p. Réduct ion du système médullaire dont la masse vasculaire se 

divise en un certain nombre de faisceaux parfois t rès rédui t s ; elle 
peut n 'ê tre représentée que par des îlots libériens [fig. V I I I . Cliryso-
balanus Icaco). 

Chez les Chrysobalanées, le système périphérique fournit en une 
région d'émission unique (région marginale) la majeure par t ie ou 
la total i té des éléments sor tants . Quand le massif intérieur est suffi
samment développé, il fournit les éléments de la face interne de la 
nervure émise. Si le massif intérieur est plus impor tan t encore, il 
contribue, de plus, après l 'émission de la nervure, à combler la brèche 
qui en résulte pour le système périphérique. 
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I I I . — Légumineuses. 

Les feuilles de la p lupar t des Légumineuses, possèdent à la fois 
un arc antérieur bien développé comme celles des Chrysobalanées, 
et des plissements la té raux comme celles des Rosacées. Leurs chaînes 
foliaires présentent soit des systèmes corticaux, soit des systèmes 
médullaires, soit, dans certains types , à la fois les uns et les autres 
suivant le niveau envisagé. 

V. — Cœsalpiniées. 

Premier type. — Les saillies latérales de la chaîne (pli externe 
et région marginale) sont faiblement marquées. L 'arc antérieur est 
légèrement incurvé vers l ' intérieur de l 'organe (exemple : Gymno
cladus canadensis) [fig. 198, I). 

Deuxième type. — La majeure par t ie de l 'arc antérieur, sauf ses 
portions les plus proches des régions marginales, est assez profondé
ment rejetée vers l ' intérieur de l 'organe. Le pli externe est subdi
visé en deux autres par un pli interne supplémentaire (exemple: 
Gleditschia triacanthos) {fig. 198, I I ) . 

Troisième type.— La chaîne foliaire présente très accusés les plis 
externes {e, e') et internes {i, i'). L 'arc antérieur, en son milieu, 
présente une port ion horizontale assez courte (plateau, p) qui se 
relie aux régions marginales, droite et gauche (m, m'), par deux lignes 
courbes en forme de crosses (c, c') (exemple : Ceratonia siliqua) 
{fig- 198, I I I ) . 

Cet aspect de la chaîne foliaire se retrouve à la base du pétiole 
de beaucoup d 'autres Cœsalpiniées, chez lesquelles le système fasci-
culaire se complique plus h a u t par suite des modifications qui carac
térisent les types suivants . 

Quatrième type. — A la base du pétiole, la forme'de la chaîne est la 
même que dans le t ype précédent , mais les plissements la té raux sont 
faiblement indiqués ou très rapprochés des régions marginales. Plus 
haut, les crosses, droite et gauche (c et c'), en t rent en contact par leur 
face convexe ; la continuité de la chaîne est rompue en ce point de 
contact, les tronçons symétriques se soudent, d'oîi fermeture de la 
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chaîne en avan t el inchision d 'une part ie de l 'arc antérieur sous 
forme de système médullaire (exemple : Bauhinia reticulata) 
[fig. 198, IV et V). 

Fig. 198. — Principaux aspects de la chaîne foliaire chez les Légumineuses 
Cœsalpiniées : I. Gymnoclaàm canademis Lamk. ( sommet du pétiole) ; 
II, Glediischia triacantlws L . (id.)î I I I , Ceratonia siliqua L . (id.); IV, V, Bau
hinia reticulata D , G. (id., série ascendante de coupes dans le pétiole) ; 
VI , Hymenxa coriacea Mart. (sommet du pétiole) ; V I I , V I I I , I X , Cercis 
siliquastrum L. (série ascendante de coupes dans le pét iole) . — Le bois a été 
AGURÉ par une te inte noire uniforme, le liber par u n pointillé ; m, m', régions 
marginales, droite e t gauche; e, e', phs externes ; i, i', plis internes; is, is', plis 
internes supplémentaires partageant les plis externes en plis externes anté
rieurs {ea, ea') e t plis externes postérieurs (ep, ep']; p, p la teau; r, r', arêtes 
du p la teau; c, c', crosses; A , anneau antérieur; P, anneau postérieur; a, a', 
fa isceaux antérieurs; l, V, expansions latérales du sy s t ème intérieur. 

A la base du pétiole, se dé tachen t f réquemment deux faisceaux 
antérieurs a et a' qui reprennent leur position pr imit ive au sommet 
de l 'organe. 

Chez le Bauhinia diphylla, le parcours des masses vasculaires est 
le même que pour le t ype précédent ; mais les plis internes se forment 
vers la région supérieure du pétiole (suivant les flèches i, i' de la 
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figure 198, V) et se soudent au système intérieur. LA chaîne est 
alors constituée par deux anneaux superposés, l'un postérieur, 
l'autre antérieur (cortical). 

LE système médullaire peut présenter des expansions très déve
loppées {fig. 198, VI , l, l') qui vont constituer les systèmes médul
laires des folioles (exemple : Hymensea coriacea). 

Cinquième type. — LES plissements latéraux et l'invagination de 
L'arc antérieur sont simultanément 1res accentués. LES boucles symé-
Iriques limitées chacune par le pli interne {i, i') et l'arête correspon
dante (r, ;•') du plateau se détachent sous forme d'anneaux fermés 
{fig. 198. V I I et V I I I ) . CES anneaux restent indépendants chez le 
Copahifera Langsdorfii; chez les CASSIA. ils sont réduits À un arc 
DE cercle qui représente leur bord externe; dans le Cercis sili
quastrum, ces anneaux se rapprochent peu au-dessus du niveau où 
ILS se sont détachés du reste de la chaîne et s'unissent, dans le plan 
DE symétrie de l'organe, en un anneau uni(.[ue. 

DANS certaines feuilles de Cercis siliquastrum on constate, sur un 
espace assez court, l'existence de faisceaux médullaires provenant du 
fait suivant : les régions correspondant aux anneaux antérieurs 
symétriques se soudent avant de s'être entièrement détachées du 
reste de la chaîne. D'autre part, la structure des feuilles du C. sili
quastrum varie avec la région de l'arbre où elles se sont développées, 
celles qui proviennent des rameaux dressés sont symétriques, elles 
présentent la structure décrite plus haut; sur d'autres rameaux, les 
limbes des feuilles sont étalés horizontalement; le pétiole de ces 
feuilles possède une chaîne asymétrique : un seul anneau se forme 
alors, celui qui se trouve du côté externe (^). 

Sixième type. — L'arc antérieur est très réduit, les régions mar
ginales symétriques tendent À se fusionner {Cœsalpinia). 

B. — Papilionacées. 

Premier type. — A la base du pétiole, l'arc antérieur présente 
quatre saillies vers la face supérieure {fig. 199, I« ) . Plus haut, ces 

( ') Les feuilles étant étalées horizontalement, il y a lieu de distinguer dans le 
limbe un côté interne plus rapproché de la tige qui est moins développé et un côté 
externe plus éloigné de la lige qui est plus développé. 
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Fis;. 199, — Principaux aspects do la chaîne foliaire chez les Légumineuses-
Papil ionacées. : I, Swarlzia tomentosa : la, base du pét io le ; I 6, région moyenne. 
— II , Ormosia macroptiylta : lia, base du pétiole , II 6, région moyenne . — 
III , Pocoa ediiiis : I l l a , base du pét io le ; III b, région m o y e n n e . — IV, 
Sopliora japonica, région m o y e n n e du pétiole. — V, Robinia pseudo acacia, 

base d u pét iole . — "VI. Onohychis saliva (région m o y e n n e d u pétiole). — 
V I I , Faba milgaris (id.). — V I I I , Anlhyttis mineraria (id.). — I X , Scor-

piurus subvillosa (id.). — Les lettres ont la m ê m e signification que dans la 
figure 196. 
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C) Les faisceaux corticaux et les régions latérales du système postérieur const i 
tuent deux points d'émission distincts de chaque côté de la chaîne. 

saillies ent rent en contact pa r leurs portions contignës, la chaîne se 
rompt suivant ces points de contact , d 'où l'inclusion de trois 
massifs médullaires à liber central et à bois périphérique qui 
bientôt se fusionnent en un seul {fig. igg, 16) (exemple: Swartzia 
tomenlosa). 

Deuxième type. — On remarque à la base du pétiole qua t re saillies 
( ñs- 199) ^^'^) comme dans le cas précédent, mais elles se détachent 
sous forme d 'anneaux fermés corticaux qui bientôt se fusionnent 
en un anneau antér ieur {fig- 1 9 9 , U i ) (exemple : Ormosia macro-
pliylla). 

Troisième type. — L'arc antérieur présente à la base du pétiole 
deux expansions {fig. 1 9 9 , I I I a) qui s'unissent par leurs faces 
convexes contignës et donnent naissance à un massif médullaire 
{fig. 1 9 9 , I I I b) (cas comparable au premier type) (exemple : Ino-
carpus edulis). 

Quatrième type. — Dans le pétiole, l 'arc antérieur présente, à ses 
extrémités, deux saillies qui se détachent sovis forme de faisceaux 
corticaux antérieurs (̂ ) (cas comparable au deuxième type) (exemple : 
Sophora japonica {fig. 1 9 9 , IV). Inversement, chez le Virgilia lutea, 
le rachis principal ne présente que deux points d'émission symé
triques ; les faisceaux corticaux ne se différencient que dans les 
pétiolules des folioles. 

Cinquième type. — Les faisceaux corticaux se détachent de la 
région médiane de l 'arc antérieur, puis se localisent dans les ailes 
latérales du pétiole. L 'anneau postérieur présente un certain nombre 
de faisceaux plus ou moins faciles à distinguer selon que la plante 
étudiée est herbacée ou ligneuse (faisceau médian, faisceaux inter
médiaires, latéropostérieurs, latéromoyens) (exemple : Robinia 
pseudo acacia) {fig. 1 9 9 , V). Chez les Pliaséolées, les faisceaux anté
rieurs sont renforcés ou remplacés, après l 'émission des folioles, par 
des fascicules détachés de la région médiane de l 'arc antérieur. 
Chez les Caragc na, les faisceaux antérieurs peuvent être très réduits 
(6'. Altagana) <. u ne pas se différencier (C. jrustescens). La chaîne est 
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-ilors rédui te à un anneau plus ou moins fermé présentant deux 
points d'émission symétriques. 

Sixième type. Les éléments de la chaîne s(uit disposés suivant 
un anneau fermé présen tan t au ni \ eau des folioles latérales de 
chaque côté un pli externe, \u\ ph interne et unf région margi
nale (exemple : Antragalus glycyphyllos) (fig. 199, VI). Ces plisse
ments peuvent se multiplier (Galega officiimlis), ils peuvent aussi 
disparaître (Viciées) (fig 199, VI I . 

Septième type. — La chaîne ne présente plus d 'arc antérieur, mais 
elle possède soit une série de plissements (Medicago Anthyllis) 
(fig. igg, VI I I ) soit deux séries de plissements la téraux (Trifolium). 

Huitième type. - La chaîne ne présente ni arc antérieur ni plisse
ments la téraux (Scorpiurus subvillosa) (fig. 199, IX) . 

C. — Mimosees. 

Premier type. — Un massif médulUaire se différencie comme chez 
les Chrysobalanées (Affonsea bullata). 

Deuxième type. — A la base du pétiole, se détachent , des extrémités 
de l 'arc antérieur , deux faiseeaux corticaux. L 'anneau postérieur 
présente, au niveau des ramifications latérales, un pli interne sup
plémentaire qui subdivise la région du pli externe en deux autres ; le 
sommet de ce pli interne, rejeté vers l ' intérieur del 'organe, constitue 
sur un certain parcours un faisceau médullaire (exemple : Mimosa 
púdica). 

Certaines feuilles d'Acacia (A. Hanhuryana) bien que presque 
réduites à l 'é ta t de phyllodes présentent parfois, encore très nettes, 
les mêmes régions que le Mimosa púdica. 

Les trois t r ibus des Légumineuses présentent donc des types à 
faisceaux médullaires rappe lan t ceux des Chrysobalanées. Ils cor
respondent à des formes moins différenciées, soit faiblement zygo-
morphes (Bauhinia), soit à étamines nombreuses (S<^>artzia), soit 
possédant plusieurs carpelles (Affonsea). Les types les plus difié-
renciés présentent au contraire une chaîne foliaire simplifiée. 
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D'une manière générale chez les Rosacées, les chaînes foliaires sont 
dépourvues d 'arc antérieur ou leur arc antérieur est t rès rédui t (sauf 
dans les genres Aruncus, Sorbaria, Eriobotrya), mais elles présen
tent fréquemment des plissements la téraux. 

Chez les Clvysobalanées, l 'arc antér ieur est t rès développé et 
donne fréquemment naissance à des massifs médullaires complexes. 

Les Légumineuses p résen ten t (saut chez certains types) un arc 
antérieur très développé dont peut dépendre, chez quelques formes, 
un système médullaire; elles possèdent, de plus, des plissements 
latéraux comme les Rosacées; l 'existence de faisceaux corticaux 
y est très fréquente. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 

En ce qui concerne la structure de Vappareil conducteur des feuilles 
en général, deux séries de remarques résultent, des recherches que 
nous venons d'exposer : les unes se r a t t a chen t à l 'uinté profonde 
qu'elle présente, en dépit de ses aspects si divers; les autres portent 
sur les relations qui existent entre ses var ia t ions et certains autres 
caractères morphologiques. 

1 ° L 'apparei l conducteur foliaire para î t être essentiellement 
constitué par une chaîne plissée : on peu t facilement passer des 
chaînes plissées aux chaînes à faisceaux corticaux ou à faisceaux 
médullaires. Dans une même feuille, l 'appareil vasculaire peut pré
senter successivement des faisceaux corticaux et des faisceaux 
médullaires. 

Les notions de système principal ou essentiel et de systèmes 
accessoires paraissent des moyens d'exposition commodes mais 
artificiels, qui doivent être rejetés. Quel que soit le re ta rd que l'on 
puisse consta ter dans la différenciation de la région antérieure de la 
chaîne, rien ne vient confirmer l 'hypothèse que son origine soit 
tou te différente de celle des autres part ies de la chaîne. Les faits 
opposés jadis à M. Bouygues par M. Col gardent toute leur force. 

H ° La forme des chaînes plissées et des chaînes qui en dérivent 
est sous la dépendance immédia te du mode d'émission des sorties, 
les saillies qu'elles présentent correspondent aux points d'où se 
dé tachent les faisceaux des ramifications latérales. 

3° Dans les cas où la chaîne est régulièrement circulaire ou dis
posée suivant un arc ouvert , les plissements qu'elle mont re brusque
ment au niveau de l 'émission des ramifications latérales sont com
parables aux plissements permanents des chaînes précédentes, 
quelle que soit l ' inclinaison ou la complexité du parcours des fais
ceaux. 
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4° Les chaînes où les plissements n 'appara issent en aucun point 
sont reliées par une série de formes de t rans i t ion aux chaînes plissées. 

5° Dans l ' intervalle compris entre l 'émission de deux grosses ner
vures, l 'appareil vasculaire présente en section transversale sensi
blement, le même aspect pour un type donné, soit parce que les 
différentes régions de la chaîne s 'épuisent s imul tanément en donnant 
les faisceaux des ramifications latérales, soit parce qu'il existe des 
faisceaux réparateurs , qui maint iennent constante la valeur rela
tive des diverses régions; ces faisceaux répara teurs proviennent , en 
dernière analyse, du faisceau mtd i an . A la région supérieure d e l à 
feuille, les faisceaux répara teurs ne se forment plus. 

6" Il est possible de met t re en évidence, chez certains types , l 'exis
tence de deux surfaces de symétrie rectangulaires [Aruncus). Ces 
types présentent par ailleurs des caractères primitifs. 

7° D'une manière générale, les chaînes les plus complètes possé
dant un arc antérieur t rès développé, des systèmes cort icaux ou 
des systèmes médullaires se rencontrent chez les types considérés, 
au point de vue sys témat ique, comme les plus simples, c'est-à-dire 
chez ceux ou l 'organisation florale pa ra î t le moins complexe. Chez 
les types que l 'on considère généralement comme plus évolués 
(types à ovaire infère par exemple), l 'appareil conducteur se 
simplifie et tend à se réduire à un arc non plissé. 

Cette remarque s 'applique non seulement, comme nous en avons 
donné de nombreux exemples, à l ' intérieur d 'une même famille, à 
ses différents genres, mais souvent aussi aux familles considérées 
dans leur ensemble et envisagées compara t ivement . Les Légumi
neuses, qui ne présentent pas une coalescence des divers verticilles 
(notamment du calice et de la corolle) aussi marquée que les Rosacées, 
possèdent généralement un arc antér ieur bien développé, sauf chez 
les formes les plus différenciées. Les Rosacées, qui renferment des 
types à ovaire infère, n ' on t pas, en général, d 'arc antérieur très 
développé. 

8° Les relations entre la forme extérieure des feuilles et la struc
ture de la chaîne ne sont sensibles qu ' à l ' intérieur d 'un genre donné 
(nous avons montré que les var ia t ions de la forme des feuilles des 
Sorbiers sont étroi tement liées à la s t ructure de la chaîne : celle-ci 
est d 'au tant plus for tement plissée que les découpures du limbe 
sont plus profondes). Pou r t an t , d 'une manière générale, à par t des 
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( ' ) MonviLi.EZ, L'appareil conducteur des feuilles des Saxifragacées ( Comptes 
rendus de l'Académie des Sciences, t. 1G7, 1918, p . 355 ) . 

exceptions [Cercis, bauhinia, etc.), les feuilles composées possèdent 
des systèmes corticaux, les feuilles simples à nervures eamptodromes 
possèdent des systèmes médullaires, dans les cas où la chaîne tend 
à se compliquer. 

9° 11 existe une relation entre les caractères de la ch-iinc et le degré 
de persistance des feuilles en\ isagées. Dans les types à feuilles per
sistantes, les fibres abondent , les vaisseaux sont très peu nombretix; 
il semble que la diminution du û o ^ b r e des éléments est compensée 
par leur multiplication, d'où Je développement j)lus grand de la 
chaîne dans les types à feuilles pei"sistantes que dans les types voisins 
à feuilles caduques (Eriobotrya, Photinia, les Chrysobalanées, 
Ceratonia, etc.) . 

l o " Les rappor ts entre le développement des tissu* conducteurs 
dans la tige et dans la feuille ont été signalés déjà par M. Petit; 
d 'après cet auteur , aux types herbacés correspondent des chaînes 
à faisceaux distincts ; aux types ligneux, des chaînes continues. Nous 
avons montré que, chez les Rosacées, l 'arc postérieur étai t représenté 
par trois à cinq faisceaux distincts chez les types herbacés, au Heu 
de rester simple comme chez les types l igneux. Cette relation est 
moins ne t te chez les Légumineuses : les feuilles de certains arbres 
[Gymnocladus) possèdent des chaînes à faisceaux distincts et jux
taposés et celles de certains arbustes [Colutea, Caragana), des 
chaînes à faiseeaux ne t t emen t distincts. 

Au point de eue systématique, il existe des rappor t s incontestables 
entre les chaînes foliaires des Rosacées et celles des Légumineuses. 
Les affinités des Chrysobalanées et des Rosacées, envisagées à ce 
point de vue, ne paraissent pas plus étroites que celles qui existent 
entre les Rosacées et les Ijgumineuses. Dans les trois t r ibus de Légu
mineuses, et dans les types les moins différenciés de ces tribus, 
on constate la présence de systèmes médullaires analogues à ceux 
des Chrysobalanées. 

Contrairement à l 'opinion exprimée par M. Pet i t , il existe entre 
le groupe de famille que nous venons d 'é tudier e t les Sa2 ifragacécs (^) 
des analogies très grandes dans la s t ructure des chaînes foHaires; 
ces analogies sont t rès net tes non seulement en t re les Spirées de la 
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section Aruncus et les Hoteia et, par là, les Saxifrages de la section 
Bergenia, mais encore entre les types à ovaire infère des deux 
séries. D'autres types de Saxifragacées [Bréxiées) rappel lent beau
coup les Légumineuses. 

On voit que les caractères respectifs des chaînes foliaires des diffé
rents types sont en parfaite harmonie avec la place que la Systéma
tique leur assigne. 

l'a et approuvé : 

Li l le , le 17 févr ier 1919. 
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